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ERRATA 

- 

Page 335. Dans la partie du tableau oii se trouvent indiques les 
indices de trouble aniliqiie I T A ,  en regard de la cinquième fraction, 
lire, pour la gemme,  - 155, au  lieu rlc ,Lfiii, e t ,  pour la colophane, 
- 492, au 1it.u de ,192. 
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ANN.4LES ET REVUE DE CHIMIE AIALYTIQUE 

TRAVAUX ORIGIHAUX 
Sur 1s séparation da fer, du ahrome 

et de l'alomlnlum, 

Par  MM. T C H A R V I ~ I  et WUNDER, 

Assistants ù l'Universit6 de Genéve (1). 

Les méthodes généralement employées pour la séparation 
quantitative du  fer, d u  chrome et  d e  l'aluminium sont peu prati- 
ques et  longues. E n  outre, l 'inexactitude des déterminations a u g  
mente en raison directe du nombre des opérations i exécuter e t  
de leur durée. C'est pourquoi hl. Duparc s'est occupé depuis long- 
temps db,,jh de cette question; nous nc rappcllcrons ici que la thbse 
de Bornand (Genéve, 1'304) s u r  la separation du fer et de l'alumi- 
nium par  fusion avec le carbonate de soude, et l a  note de RIM. Du- 
parc  e t  Leuba s u r  l'analyse de  la chromite (2). 

Nous avons étudié d'abord la st!pnraLion des lrois corps deux 
deux. La séparation du fer d'avec l'aluminiurn e t  du  fer  d'avec 
le chrome, par  fiision avec le carbonate de sodium, a déjk été 
effectuée avan t  nous, mais, rlésireux de vérifier l'exactitude de  
cette méthode, nous avons entrepris des expiiriences dont nous 
nous proposons d'indiquer ici les r6sultats Après avoir consttit6 
la possibilitk de transformer tout l'oxyde de  chrorne et tout l'oxyde 
d'aluminium en chromate et  a luminate  d e  sodium, nous avons 
efTectué la sgparation d e  ces deux derniers corps pour terminer 
par  le cas oii l'on se t roure  en présence du mklange des trois 
oxydes. La méthode suivie présente l 'avantage de s 'appliquer 
directement a u  mélange des oxydes, tandis que  tous les autres  
modes de séparation exigent In solution préalable (excepté toute- 
fois la méthode par  fusion avec KOH, qui ne fournit, d'ailleurs, 
que des résultats assez inexacts et qui  demande, en outre, beau- 
coup d c  précautions - h  cause du  point de fiision peu élevé des 
creusets d'argent). La plus grande partie 4e nos exphiences o n t  
étb Faites exclusivement dans des vases de platine, e t  nous avons 
pu  constater qu'une fusion a u  carbonatede soude, prolongde pen- 

( l )  Ce travail a 6th exécuti: au laboratoire de chimie analytique de l'Uni- 
versite de Genéve sous la bienveillante direction de M.  le professeur doc- 
teur I.ouis Dupitrc ; qu'il nous soit perr~iis de lui exprimer ici ~ i o s  meil- 
leurs remerclments. 

( 9 )  A n n d e s  de c.:itnie ctnnlgtiyue, 1908, p.  201. 
JANVIER 191i. 
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dant  O heures consécutives, n'attaque le creuset que d'une façon 
négligeable,la perte en poids d e  ce dernier é tant  au niaximum de  
Ogr 0003 pour une fusion. 

1. P ~ L ~ P A R A T I O N  DES OXYDES. - Oxyde d'aluminium. - Dans 
une  grande capsule en argent ,  on prépare une solution concentrie 
de  potasse caustique ; on y verse en agitant une solution de  sul- 
fate d'aluiriiriiuiri (produit Jlerck, de Darmstadt); il se forme u n  
précipité formé de traces de  fer e t  d'autres impuretils ; on filtre h 
t r avers  un  creuset de  Gooch en platine, muni d'une couche 
d'amiante lavée B I'eau régale, dans une capsule d e  platine ; le 
filtratum est acidulé par  SOit12 e t  précipite par  l 'ammoniaque; 
le  précipité est filtré, lavé complètement ù l'eau chaude, redissous 
et  prbcipité une  deuxiéme fois par  l 'animoniaque, filtré de  nou- 
veau,  relavé et finalement calciné jusqu'k poids constant. Toutes 
ces opérations se  font  e n  vases de  platine. 

Oxyde de fer.-Du sel de  Jlohr p u r  et recristallisé plusieurs fois 
es t  électrolysé pour  enextraire  le fer;  celui-ci es t  dissous à l'aide 
d'RC1 d a n s  u n e  capsule de platine e t  peroxydé p a r  I'eau de 
brome. 

Nous n'avons pas p u  oxyder p a r  Az03H h cause de  la formation 
d 'eau régnle,qui nous aurait  empéché d'opérer dans des vases de 
platine. Le fer est prkcipité. (doublc précipitation) sous forme 
d'hydrate, filtré, lavé et calciné jusqu'h poids constant 

Oxyde de chrome. - On a fait recristalliser plusieurs fois d u  
chromate d 'ammonium, qu'on a réduit en solution acide par l'al- 
cool et précipitk par  l'ammoniaque ; apres redissolution et repré - 
cipitation, on a filtré et lavé l 'hydrate de chrome et finalement 
calciné jusqu'à poids constarit. Les trois oxydes ont  ensuite été 
pulvérisés dans u n  pelit mortier d'agate. 

Il. - SOPARATION DU FER ET DU CHROME. - Dans u n  creuset 
taré, on pbse une certaine quantité d e  F e 2 0 3 ;  on calcine ; on  
pèse et l'on continue jusqu'h poids constant ;  on introduit alors 
une quantite d e  Çr2U"esé ctpproxiinativement s u r  u n  verre  de  
montre;  on calcine de  nouveau jusqu'à poids constant, e t  l'on n 
ainsi p a r  différence les poids exacts de Fe203 et Cr203. Pour  cha-  
que  fusion, on a employé 6 g r .  de carhonate d e  sodium; on fond 
s u r  u n  bec Téclu pendant 3 heures, eri laissant le creuset uuvert 
dès que cesse le dégagement d'aclde carbonique et dès que la 
fusion est devenue tranquille; on achève au chalumeau d'abord, 
e n  couvrant,  puis en creuset ouvert pendant une demi-heure. La 
niasse fondue est reprise par  l'eau chaude dans une grande cap- 
sule d e  platine; après  dissolution du gâteau, on fait bouillir p m -  
darit quelques ininutes; on  filtre e t  on lave F e W  qui  reste sur le  
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filtre: ee dernier est incin6i.é dans  le rn6me creuset, et I ' onrépAl~  
la fusion pour ètre certain que  tout le chrome s'est transformé en 
chromate ; s i  la premiére fusion a Eté bien faite, on ne  trouve 
que des traces de  chrome d a n s  la dernière solution. Ln fusion est 
d'autant plus cornplètc qu'on a chauffe plus longtemps encreuset 
ouvert. Comme l'oxyde de fer peut retenir du carbonate d c  sodium, 
on le dissout s u r  le filtre dans  IICI dilué e t  chaud ; on dissouf 
aussi I'oxyde de fer qui  reste adhérent a u x  parois du  creuset de 
platine; on reprécipite le fer par  l'aiumoniaque; on filtre; on 
lave ; on calcine et I'on pése. 

Dans la  première serie de  nos essais, nous avons dosé seulement 
le fer : 

1 II III 
Pesé : oxyde de  chrome.  , 0,1958 0,1358 0,1500 

oxyde de fer . . 1 0,3184 0.1348 0,1500 
Trouve : oxyde d e  fer . . 0,3181 0,1340 0,1496 

Ditférence . . -0,0003 -0,0008 -0,0004 

l'our Ics essais suivants, nous avons aussi déterminé lechrome;  
pour cela, n o m  avons acidulé par  S O T '  les filtrats réunis d e s  
deux fusions, concentré au  hniri-ma.rie, rkduit par  l'alcool e t  préci- 
pité par I'ariinioniaque. Il est irriportrmt de chasser l'alcool corn- 
plbternent avan t  la précipitation du chrome, sans quoi celle-ciest 
incomplete. 

Pesé : oxyde de fer. 0,3019 Oxyde d e  chrome. 0.0500 
Trouve : - 0.3010 - 0,0492 - -- 

DiBërencc. -0,0009 Différence. - 0,0008 

111. S~PARATION DU CHFIONE ET DE L'ALUMINIUM. - Pour la 
séparation du chrome et de I'aluminiuin, nous avons fait l a  fusion 
comme rians les essais précédents. S o u s  avons constaté qu'i l  est 
préfirable de prolonger 1% fusion pendant 5 k 6 heures, une 
fusion de  3 heures étant  ahsoluiiicnt insuffisante pour transfor- 
mer toule l'alumine en aliriiiinate. Comme précidemment, on 
reprend par l'eau chaude. Yous avons fait des essais, qualitatifs 
d'abord, pour  trouver une rn4thode qui  permette d e  précipiter 
l'alumine seule, sans réduire en m&me temps le chromate.  

I .  On acidule par  HC1 a chaud Juste à neutralisation, et I'on 
précipite immédiatement l'alumine p a r  1'-inmoniaque; l'alu- 
mine filtrbe est verte et  reste verte méme après  une seconde pré- 
.cipikition. 
- 2. Avec AzOaII et  SOSH?se produit .le même phénomène ; 
I 'duiaine est verte ; il p a donc réduction partielle d u  chro- 
m ~ t e .  
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3. Nous avons alors pensé que, si ,  a u  lieu d'aciduler, o n  décom- 
posait l 'aluminate p a r  le chlorure d'ammonium, on pourrait  Bvi- 
ter la réduction du  chromate, le milieu restant toujours alcalin ; 
niêrne dans ce cas, l'alumine calcinée était encore color6e en 
vert ,  

4. En dernier lieu, nous avons essayk le nitrate d'ammonium, 
et  nous avons  obtenu de  l'alumine blanche, ne conteriant pas  de  
chrome. 

A l a  solution contenant l'aluminate et le  chromate d e  sodium 
e t  un excès de carbonate d e  sodium, on ajoute du  nitrate d'am- 
monium à chaud e t  en excès. On voit qu'il y a excès lorsqu'on 
n'aperçoit plus  de d6gagemcnt d'acide carbonique; à. ce moment, 
tout le carbonate est transformé en ni t rate;  le chromate reste en 
solution et l 'alumine est précipitée. P o u r  que cette prbcipitation 
soit complète, il faut chasser l'ammoniaque par  Bbullition. Pour  
le  dosage r l i i  chrome, on acidule à l 'aide d'Az03H le Gltratum de 
l'alumine, e t  l'on réduit par  l'alcool ; cette réduction est très rapide 
e t  absolument complète (il faut faire attention de ne  pas  acidu- 
ler t rop fortement, car l'action d!Az03H sur  l'alcool est très vio- 
lente). 

i@ essai : Pese : Alumine. O 0484 Oxyde de chrome. 0,2340 
Trouvé : - 0.0462 N'a pas ete determine. - 

Différence. - 0,0022 

L'erreur provient ic d e  ce que la quantité d e  nitrate d'ammo- 
n ium ajouté était insuffisante. 

29 essai : Pest : Alumine. 0,0470 Oxyde de chrome. 0,2950 
Trouvé : - 0,0454 - 0,2970 - - 

Diffërence. -0,0016 Diff6rerice. + 0,0020 - - P - 
38 essai : Pesé : Alumine. 0.2694 Oxyde d e  chrome. 0.0494 

Trouvé : - 0.2700 - O. 0496 - 
Différence. f 0 0006 - - Différence. $0.0001 

1 

4 e  essai : Pesé : Alumine. 0,,1038 Oxyde de chrome. 0,1312 
Trouvé : - O 1032 - - 0,1307 

Difference. -0,0006 Diffëreoce. -0,0005 

IV. SÉPARATION DU FER r r  DE L 'ALUMINIUM. - On dksagrège 
deux fois, et l'on reprend par  l'eau ; le fer est traité cornnîe d a n s  
1, l 'alumine cuiiiiiie daiia II, c'est-&-dire précipitée par  u n  excès 
d'azotate d'ammonium. Nous avons déterminé l 'alumine sépar6- 
ment dans  les filtrats des deux dCsagrégations, e t  nous avons 
obtenu les résultats suivants : 
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l e r  essai : 
Pese . . . . ' .  Alumine 
Trouve : desagr. - 
- Pt? - - 

Différence 

. . . 0:1058 Oxyde de  fer. (1,1120 
0,0934 
0,0138 ( - 0,1140 

Le fer a été prkcipité dans une capsule de porcelaine et  n'a kt& 
filtré qu'aprkç une nu i t ;  1'exci.s en poidsprovient donc de lasilice 
dissoute pendant ce temps. 

Pesé . . . . . Alumine . . . 0,1882 Oxyde de ler. 0,0706 
Trouvé : d6shgr. - 0,1016 

i- 0,4876 - o , n m  
- l e  - 0,0460 Capsule en porcelaine - 

Ditfererice - 0,0006 1)iffërence $- 0 0014 - - - 
3e essai : 

Pesé . , . . . Alutnine. 0,0696 Oxyde de fer. 0,214C 
Troiivc;: lrf: desagr. - 0 , 0 m  - 0.21 i 2  

D i  ference + 0,0004 ilifference - 0,0002 

Ici il n'y avait pas d'aluinine dans la seconde dksagrégation. 

4' essai : 
Pese . . . . Alumine . . . O,l(i!lO Oxyde  d r  fer. 0,03'rO 
Trouve: ire désagr. - 0,4594 I O, t 685 - 0,0250 
- 9e - - 0,0092 Capsule en porcelaine - 

Diffërence - 0,0004 1)ifférence + 0,001 0 

V. ~ $ P A R A T I O K  DIJ FEI{, D1J C H R O M E  ET DE L ' A L I J A ~ ~ N I L ~ I .  - 
Pour que la ti.arisforrnat,iori en aluminate et chromate soit cnrri- 
pl&, i l  faut désagréger peridarit 7 heures enviruri, et nous avons 
constaté que, dans  ces conditions, une seule fusion suffit. Nous 
avons fait néanmoiris deux d&sagrègations, mais nous n'avons 
jamais trouvé ni alumine, ni oxyde de chrome d a n s  la solutiori 
de In deuxième désagrégation. Méthode suivie : fusion avec car- 
bonate de sodium pendant 7 heures ;  reprise p a r  l ' eau ;  précipi- 
tation par u n  c x c k  d'Az113-MY, ;icidulaLiori d u  filtratuiri p a r  
Az0"l l ;  rbduction du  ct i romi~te par l'alcool ; précipitation d u  
chroriic par  I'arririioniiiqiie; dissolution dans  lICl et reprécipita- 
tion p a r  l 'amrnoninque. 

ler essai : - 
L'csé : dlur r i ine  0,1056 Oxyde de clirouie 0,4096 Oxyde de fer. 0,108-"t 
Trouvé: - 0,1048 - 0.1074 - - - 0,4074 - 

Dii f i rence  - 0,0008 Différence - 0,0082 Diffürerice - 0,0010 
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1 ) m s  l 'eau d e  l a v a g e  rious avons encore trouvk : 

~ ~ y d c  de  c h r o i ~ i c .  0,0026 - O , O O S J =  + 0 , 0 o n 4  

T r o u v é .  - 0.3078 - 
Différence + U.nl)Un - 

3e esszi : 
Pesh  : hl i~r i i j r ie  O,l984 
Trouvé :  - 0. 1 '176 

4~ e s s a i  : 
P e s é  : Alrirnine 0,2007 
T r o u v e  : - 0,2013 - 

Différence + 0,OOi)G - - 
5e essa i  : 

Pêsé : Alrrrninc: fl,O?iijO 
T r o u v u  : - 0 Il 's2 

i l i l k e n c e  +- - 
Ge essa i  : 

Pesé  : Alurii inc 0.1006 
T r o u v e  : - 0.1ii14 

DiKéronce + 0,0~ii19 - 
i e  essai : 

Peqh : Aliiiriinc 0,4 002 
T r o u v e  : - 0.0~)98 

Osyde dc c h r o m e  0,0560 Oxyde d c  f e r  0.0.535 
- 0 .0552  - 0 , 0 3 6  - 

Différence - 0,0008 Difffircricx 4- 0.0001 - - - 

O x y d e  dl: cliroriit: 0,0569 O x y d e  d e  ft:r 0,1093 
- 0.0567 - 0.1088 - - 

Dit ié rencr  - 0,0002 Diii'ircrice - 0.01105 - - - - 
Oxyde de c h r o m e  0,1078 Osydc d e  fcr 0.0'340 

- 0,1076 - + D,0.ï60 - - 
1)iffriiencr - 0,0002 Uiffi.rence 0,0020 

Le f e r  est resté d a n s  une capsule de porcelaine a v a n t .  la f i l t r a -  

t i o n ;  i l  a é té  r e d i s s o u s  d:ins I1CI ; la s i l i c e  restée i n s o l i i h l e  a été 
filtrde et p e s k e .  1,e poids est de 0,0024. L'ex& d'oxyde dl: fcr e s t  
de : 

0,0020 - 0,0014 = + 0,000fi. 

Sr essai : 
P e s é  : Alurriirie 0,0576 O r y i i e  d e  cliicirrii: 0.1124 Oxvtlc d e  f i : r  0,1116 
T r o u v 6  : - 0.0780 0,1121 - 0,'i118 - - - 

Diff6rencc + 0,0004 ï)iffCrence - 0,0003 DifTCrc,ncc + 0,0002 

P o u r  toutes Ics a r i a l y s e s :  surtout l o r s q u ' i l  s'agit de s é p ; l r e r  l e  

fer. l e  chrome et  I ' a l u n ~ i r i i u i n  d u  groupe d e s  m t ; t a u x  a1c:l l ir io- 

t e r r e u x  et des r i ~ i t a i i x  a l c a l i n s  (par e x e m p l e  des a n a l y s e s  d e  s i l i -  

cates, c h r o i n i t e s ,  etc ), c e t t e  méthode p e u t  r e n d r e  des services. 
Comnie d a n s  ce cas i l  f m t  ~ O U , ~ O L I I . S  p r é c i p i t e r  les t r o i s  Iiydrates 
ensemble, or1 les c a l c i n e  a u s s i  ensemhle pour avoir leur p o i d s  lotal 
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sous forme d'oxydes. L'ne redissolution de ces oxydes cii11:inés est 
presque iiilpossible e t  toujours incoiiiplète, inconvénient qui  est  
évité si l'on opère d'aprks le procédé ci-dessus décrit .  

Koiis avons coinnimo': des  recherches pei-iiiettirrit d'effectuer 
é,rr;rleirierit la stparatiori tlii litiirie, el nous nous réseivoris d'en 
publier les résultats dans  urie prochaine note. 

IBosegc de i i i l n l ~ e s  qriautitL.s de e l i a u r  en présence 
d ' i i i n  g r a n d  e r r e s  de niagrneale, 

La difficiilti: qu'on éprouve séparer e t  $ doser (le petites quari- 
tités de  cliaux cri prCsence d'une grande quantité de rriagrihsie 
est plus grande qu'on ne le croit gént~ritleriient. 

Le procki6 in~ l iqué  derniéiwnent dansce Recueil par  JI. A .  Cap- 
pe1 (1910, p. 432) est impuissnnt il déceler des traces de c h : ~ u x  
en prckence d'un excks de  rriagnésic et n fortiori irripuissant pour 
le dos;igc (le la chaux. 

J'eiitentls par  tr;ices urie proportion p a r  exemple de  0gr.50 d e  
chaux en présence de 99,50 de magnésie (1). 

Pour tloscr la cliaiix dans  un t.el riiClange synthr:i.iqiie, il n 'y a 
que I'oxiili~tr: c;ip;ible de la p r k i p i t e r ;  mais, pour kviter I'entraî- 
rieriierit ti'oxiilate rriirgriCsieri, il l'iiii t rilrrierier 1;i solution u n  état 
tel de dilution, qu'il atteigne le point de solubi l~té  de  I'oxnlate de 
magnésie, qui est de  2 p.l.500. 

I):ins ces coriditions on retrouve la lotiilil6 d ~ i  cdc ium,  tandis 
qu'en opcirant suivant le procetlé ou carbon:ite de soude ou au 
carbonate d'airiirioniaque, on ne relrouvc rien ou presque rien, le 
carbonilte de chaux étant,  relaliveineni a I'oxnlate, assez soluble 
dans les sels niriiiioniacaus et dims Ics sels magnésiens, rriéine en 
solution concentrke. 

Voici le mode opératoire que je préconise : 
Prcntlre I gr .  tlii produit nu 2 gr. air maxiinilin ; traiter p a r  

23 O U  JO(:c. tl'HCI; ajouter 100 ou 2OOcc. d'eau, pu isde  l'arriino- 
riiaque, jjucpI"a réar:tiori alcalirie h la ptiénolphtaléirie; filtrer 
pour s é p r e i .  la silice, l 'alumine et l'oxyde de fer. 

En opérant airisi, les sels ariiriiorii;~caux sont en quantité suffi- 
sante diins l a  solution. On étend alors d'eau distillée jusqu'h 
1.500 cc. clans le cas  oii la prise d'essai est de  1 gr .  e t  jusqu'ii 
2.500 :î 3.000 cc. si elle est de 2gr .  ; cette dilution se  fiiit Lfroid ; 

(1) Cette proportion existe dans certains produi ts  msnufactiir6s pour  
pièces rélraçtaires. 
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on ajoute ensuite k ç r .  d'oxalate d'ammoniaque en cristaux e t  
I'on acidifie la liqueur p a r  l'acide acétique, comme pour le pro- 
cédé di t  sucrier ;  on agite de temps en temps, et, après 2 heures 
de contact, on peut filtrer s u r  filtre à plis ; l a  rapidité de  ln  
filtr;ttion compense le volurrie du liquide filtrer ; trois lava- 
ges avec IliOcc. d'eau chaude sont suffisants pour dissoudre 
les cristaux d'ox:~late d'amrnoniaque et entraîner I'oxnlate de 
chaux,  qui  n'est pas adhéren t ;  on incinére niodérénlent, e t  l'on 
pèse le carbonate de  ch:iux. 

Méthode d 'ana lyse  cles corpv  grn8 par s é p ~ r ~ C i o n  d e s  
a c i d e s  DFRR c o n o r e l s  tl ' irvee Its a c i d e s  g r a s  liquides, 

Par M .  D ~ v i n .  

Cet,te méthode r s t  fondCe s u r  le principe suivant,  que nous 
avons dbcouvert réceinrnent : les sels arnrnoniaca~ix dcs acides 
gras  concrets sont absolunient insoluliles d a n s  un grand excès 
d'arnrrioniaque lirpide B la tenipératiire d e  13" 2 243, taridis 
que  les sels ainii~oniacniix des acides liqiiides y sorit entihreinent 
solubles. 

A .  Si I'on prend 131'. d'aciidc stéarique ou palmitique pur ,  ne 
contenant pas trace d'acide olkique. qu'on le dissolve dans 5 cc. 
d'alcool à 93", qu 'on :ijoute 50 cc. r1'aininoni:rque pure A 320 et  
qu'on ctmulTe le tout Ikgerernent, le rnélançe reste absolument 
clair et l impide: inais, dès  que la température revient 2k0, u n  
abondant  précipité crist:illin se forme, et,  si I'on filtre nu bout de  
quelques heures, le liquide filtré est de I'arniiioniaque p w e  sans 
trace de  stbiir:ite ou palmitate d';tiiiinonÏaque. 

B. Si I'on fait In méme opération avec d e  l'acide oltIique pur ,  
ne contenant pas trace d'acide concret, on n'obtient pas le  moin- 
dre louche dans lit liqiieur au  bout de plusieurs heures. 

C. Si I'nn fa i t  siihir le niênie t,i-nit,eiric:nt h u n  rii6l;inge d c  
99 parties d'acide concret et 1 p r t i e  d'ircide oléique, le liquide 
filtre donrie u n  louche très prononcé par  l'addition d'exu d e  
baryte. C'est le l p.100 d'acide oléique qui  est à 1'bt:rt dlolé:ite 
amrnoniac:tl soluble. 
Il Si enfin l'on t rai te  de la inFrne manière u n  iiiékinçe de  

99 partics d'acide liquide ct 1 p:irtie d'acide concret, il se produit 
un  léger louche dans la liqueur au bout d'une heure. et, Ic lende- 
main, il y a un  petit précipité de stéarate ou palinit.ale ti'ainmo- 
niaque correspondant B ce l p.lOO d'acide coricret. 

Ces exp6rieni:es fond;irnent.nles indiquent clairenient q u e  la 
i i i é tho~k  est analytique ; voici le d6tiiil de l'opération : 
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On phsc 2 g r .  rie l'acide gras  k analyser, qu'on dissout à une 
douce chaleur dans 3c:c. d'nlcool à 930 ; on ajoute 50 cc. d'ammo- 
niaque pure à 220, el. I'ori continiie à chauffer jusqu ' i  l 'apparition 
des prerniéres bulles gazeuses d'ammoniaque : le liquide reste 
clair et l impide:  on l'abandonne pendant plusieurs heures au 
repos (le mieux est du  soir nu Iciidemniri) ; la ternpériitiire étant 

i 4 O  (pendant l'été il faudrait refroidir pour ne pas dkpiiiser 
25" mi~xiinurri). on filtre; le s l iarate  ou paliiiitnte, ou le inélarige 
des deux sels, resle sur  le filtrc, qu'on lave avec de  I'aiiiirionia- 
que pure, jusqu'2 ce qne le liquide filtré ne donne plus le inoiii- 
dre louche avec I 'em de l ~ a r y t c ;  B ce rnoment, on verse sur  le 
filtre IlCl pur  B 22" kteridu de  son volurrie d'eau ; l a  dtkoiriposi- 
tion du sel aiiiirioriiiic;il se fait iristünliinc!rnerit s u r  le filtre, qu i  
relient l'acide concret, tandis que le cblorhydrntc d'ûnirrioriinque 
passe ; on Inire à l'eau chlorhydrique ledit acide concret jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus trace d e  sel aininoriiaciil pnssant dans la 
liqueur t i l tde ,  puis,  apr& un  lavage A l'eau distillkc, on d~ltiiche 
d u  filtre, Lrks facileirierit et sans  e n  perdre, l 'acide cuncrel  
humide ;  oii le foiid (laris une ïrcpsule de ~ ~ l a t i r i e ,  et, npi,ès dessic- 
cxtion k 1000, on le pèse. 

Les rbsullats obtenus sunt d'une cxnctitutle rigoureuse. I h n s  
un rrifilange pesé contenant GO p. 200d'acidecoricret, onen retrouve 
59,7 h 59,8 p.200 ; l 'erreur est ii. peine de O,3 h 0,3 p.200. 

Si le mClange d'ücitlcs gras  contient d'aiitrcs acides ccinci-ets 
que  l'acide stéarique et l'acide palmitique, corrinie pa r  exemple 
les a c i h  s r a s  de  stéariiierie kirovcriünt de l'acidificntiori sulfuri- 
que et distillés ensuite, le prochdé de siparation s 'applique avec 
la n i h e  riz 

L m  ni:idr:s gras de dislilliition de stdaririerie c:o~itieniient : 1 "  de  
l'acide s t h r i q u e  ; 2 de  l'i~cidt, paliriiti(jue; 30 de  l'acide oxystéa- 
1,ique; '10 de  l'acide isooléique. Tous ces acides coiicrets furirient 
des sels aiiinioniacaux irisolubles dans un grand exc6s d'ainino- 
n i q u e .  

Iles :in;il>-ses repétkes de ces acides gras  ont dorme les résultats 
les plus prkcis, i ~ k u l t a t s  confirlnés par  les rendenicnts indus- 
triels. 

Enfin, nous croyons que  cette propriété des acides concrets est 
g i i z e i d e ;  nos Bludes rion terininkes à cet égard Lerident à le prou- 
ver. Eri tous cas, rious pouvons ajouter., ii la liste des acides con- 
crets d k j i  intliquks, l'acide luurique et l'acide aracliiqiie, qui 
frirnienl dcs sels animoniacaux insolubles daris un excés d'alcali. 

Ajoutons, pour terminer, que le dosage exact dc  l'acide coricrel 
donne par difI'Crence le quantum d'acide liquide. Mais rien n'est 
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plus facile que  de doser celui-ci directenlent, puisqu'il est k l'état 
de  sel soluble ammoniacal dans la liqueur filtrée. On décornpose 
à cliauti p a r  1ICl p u r ;  on l;tve les acides gras  liquides q u i  s e  
séparerit, et I'ori dessèche l'étuve 120°, en suivnrit les précau- 
tions usuelles pour  éviter toute perte. 

Nouveau papier r&ieilP pour Ir, tlonage 
vnloiiiétiaique du elnc, 

Par M. R. ICOI~EN~IAGL'E. 

I n d t l ~ ~ c ~ i ~ l a r n r n e n l  des niéthodes gr;tviiiikti$ques et électrolyti- 
ques, le dosage du zinc par  voluiiiétrie a kt6 l'objet de  noriibreu- 
ses recherches. 

Parrni les rriéthoiles en usage, la plus cour;irite est celle qui 
consi5t.r. à prkripiter le zinc par  le siilfiirr: tle sotliuiii. Ch;tt:iin sai t  
eri quoi corisiste le p i ~ ~ é d t !  e l  a pu coristriler tlu'il est souveril dif- 
ficile de saisir Ic terine d e  la rk:ictiori. 

Schalfner, B qui cri est due l'idée preiiiihre(l8J6), ajoutait ,  k l : t  
solution aiiiinoniacale contenant le ziric, quelques gouttes (le chlo- 
ru re  ferrique ; il se forinait un précipité brun d 'hydrate  ferrique 
pnsstint ilu noir d k  que ,  le sulfure de ziric étant totalement pré- 
çipitC, In liqueur contenait un excès de  r4ai:tif. Le procédé 8tail 
peu sensible, et dill'érents aiitecirs l'ont iriodifié dc f a ~ o n  plus OLI 

moins heui-euse : Jurn entre  autres. mais ,  de son propre avis,  le 
degré de  précision n'excédait pas 0,; p.100. 

Uarreswill recorniiinndait I'eiiiploi de In porcelairie dégouidie, 
qu'il iiiiprigriait de chlorure fei.riqiie. 

Ilalling prkcipitnit le zinc en  liqueur neii1i.e par  le sulfui-e de  
sodi~itli ct appréciiiitle ttmiie (le la rkilctiori par  la présericed'acide 
l ibre .  Alanri transf'orriie le sulfure de  zinc en chloriire (par tZgClj 
et dose le chlorure volurnétriqucinent. Pougel pri:cipite le zinc 
par  l'hydrogéoe sulfuré et,  après  Bliiriinatiori par  ebullition tlc 
I'excEs de  réactif, ajoute u n  escils connu de liqucur d'iode e l  
revicnl par  I'liyposulfite : cette iiiélhodc a été pcrfcctionrike p a r  
hlullcr. 

11. Schwartz rkluisiiit le chlorure ferrique par  le sulfure de zinc 
et  eflectuait ti l'üidc du  permanganate de  potasse le titrage du 
chlorure Se1 reux produit.  

De tous les procédks au  sulfure, le plus prat ique est nssuié- 
ment le procédé Schaffner, niais condition de  Ic modifier en 
apprkciant le  terme de Iü réaction 11 l'aide de touches succes- 
sives sur  un  papier imprkgné d'un sel iriétallique dont le rnclal 
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fournit, en présence d'un escks de  siilfiire cle sodiuiil, une tache 
dc siilf'ure plus ou moins caractéristique. 

Kunzel avai t  proposé le papier a u  chlorure de nickel ; Deus 
celui au chlorure de cobalt ; Mohr conseille le piipier au nitro- 
prussiate rie soude, virant au pourpre en prksence d 'un  excès dc 
sulfure alcalin. G6nl;raleinent on utilise un papier chargé d'un 
sel de plomb, ini~is  tous les chimistes n'emploient pas le mSme 
sel d e  plomb ; alors que Fr. JIohr se sert d'une solution alcaline 
de nitrxte de ploinh, l?i+si:niuç impi-figne le papier-filtre d':icétate 
tlc plornl), qu'il ti-empc i irioitié sec dons une solutiori de carlio- 
iiate tl'aininoniaque. 

Sctiriieder recorninaritle comme très sensible u n  papier iinpré- 
# d ' u n  sel de thallium, cl Prothière u n  p p i e r  trempé dans une 
solution tl'Pmétique. 

LA pratique industriellr a consacré l ' u s i i ~ e  du  papier carton 
glacé au carlionate de ploii111, dit  pcipier Polka; on s'cfiorce, pour 
les dosages, de s'arrfiter il la rnSine intensité de  teinte que celle 
obtenue avec le titrage téiiioin sui' le papier au plomb ; les gouttes 
doivent toujours agir  peiidnnt le riiErne temps siIr le papier 
(20 secondes environ) ; on enlkve alors l a  goutte qui n agi,  et, par 
un t i h  fiiihle exciis de stilrure alcalin, la teinte foncée pe rléhche 
s u r  le p;tpier.  

1,'allCi-ation que subit cc. piipier sous l'irifliiencr. ries vapeurs 
sulI ' t i jdi . iquc~ qu'il rsl iiinlnieé rl'éc:irtercorri~)lélerrierit tl'uri labo- 
ratoire, les vai.iiitioiis de serisitiilité des dill'tiierits papiers, et sur- 
tout la difficulté d'ohtenii des taches brunes aussi rigoureuce- 
iiieritseii11)lal)les que poçsilile, ont incilé de rioiiitreux chimistes à 
renoncer h son emploi et lui ont fait préférer des papiers de  com- 
position diRtSrente. 

J'ai moi-mêine t'oit grmid usage du  papier nu ch lorur .~  cobnl- 
teux préconisé par  Deus, et j'ni reconnu qu'assez souvent les tou- 
ches n'offrent pas toule la netteté désirable. Au cenlre d 'un  
cercle hleu, apparaît  une  tache I)runiîhe auréolée de noir, mais  
le contraste est rarement Iiien net, e t  la 1,résenc.e de  colonit,ions 
iridislinctes peut  induire cri erreur, i riioiiis d'une graiide habi- 
tude. 

Quelques irisuccbs m'ont conduit à préparer un papier iinpré- 
~ n e  de nitrate de cadniiuin, sur  lequel, au lieu de provoquer la 
formation d'une tache, je dépose, en  louchant li peine avec u n  
agitateur 5 boiit arrondi de  4 5 5 millirni?ties de dianiétre, une 
perle, qui ,  au  hout de quelqiics temps (15 ?t 20 secondes environ), 
se colore peu à peu en jaune et perrriel, psi. coinparaison avec les 
perles prSc6dentes incolores, d'apprécier le ternie de  la réaction. 
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On prispare ce papier en découpant e n  barides d u  bon papier-filtre 
à fibres serrées; on imprègne ces bandes dans  une  capsule d e  
porcelaine contenant une solution à 10 p.!OO de  nitrate de cad- 

. mium ; on sbche à l'étuve à 80°-900 ; le papier conservé bien sec 
est alors prêt pour  l'usage. 

Ce papier n f h  l'avantage de ne fournir qu 'une seule colora- 
tion, au  lieu de  colorations difi'érentes souvent peu distinctes; de  
plus, il est aussi sensihle que tout autre  et se  conserve sans sub i r  
d'al t k a t i o n .  

Iodice de réfraelloii des pétroles, 

Par M .  G. A. LE ROY, 

Directeur di1 Laboratoire municipal do Rouen. 

L a  détermination de  l'indice de réfraction des difi'érents pro- 
dui ts  de  l'industrie dr:s pétroles peut è t ie  utile pour aider B dif- 
férencier ces produits et leur origine, conjointement avec In  mise 
en pratique des déterminations classiques de  1 : ~  densite, d u  point 
d'infl;imrn;tbilité, etc. ' 

Noiis avons recherché, :iu moyen du r6frar:toniètre Abbe-Zeiss, 
l'indice de  rkfraction d'une siirie d'i:chnntillons que nous avorisété 
appelé à ex:trniner en vue d'expertises. S o u s  avons trouvé les 
chiffres suivants sur  des pétroles arnérici~ins, russes et  rournains 
et lcurs dérives, l a  détermination ayan t  été faite S la tcmpérîiture 
de 1 3 0 .  

Dowagc de I'iodc dams sea ~olutious alcooliques, 

Par  JI. G. FAYREL. 

N A T U R E  

I'i'lrolc bru t  . . . . . . 
Kscence ( D ~ 0 . 7 2 0 )  . . . . 
Hiiile lanipante ordinaire . . 1 blanche . . 

Réceniment, Y. Ilesvignes (1) a propus6 une  riiéttiotle permet- 
tant de  doser en une seule opératiori 1;1 totalité de  l'iode contenu 
dans une solution alcoolique. Le procédé consiste essentielleinenl 
A ajouter au liquide i essayer un excès de solution alcoolique de 
potasse; oii évapore ensuite 2 siccité; on calcine le mélange 

(1) Voir A7~1znlps d e  chimie annlylique, 1910 .  p. 394. 

A M ~ I ~ ~ R I C A I . U  

1 , 4 5 1 0  
1,3!195 
1.4531) 
1,4430 

EUSSE , sakou, 

1, 1395 
1.4103 

>I 

1 ,4330  

1,4638 
1,4035 
1, G i i S  
1, 1560 
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d'iodiltc et d'iodure, et l'on reprend fin:rlement par  l'eau; dans la 
solution aqueuse ainsi obtenue, I'iode est précipité k l'état 
d'iodure d'argent et dosé par  la métliode hnbituellc. 

En lisant cet article, je me  suis souvenu que M.  Lebenu avai t  
indiqué, il y a quelques années, une rnkthode de dostige de I'iode 
e n  solution, e t  je  me suis dernandé si elle pouvait être appliquée 
i ~ u  dosage de  l'iode total dans la teinture d'iode. 

La méthode de M. 1,elieaii (1) consiste B kliminer des solutions 
l'iode libre pitr le ziric en poudre et il titrer voluriiétriqueinerll a u  
moyen du  nitrate d'argent l'iodure de zinc formé ; elle est donc, 
comme on le voit, trés simple. Du reste, le cas envisagé par  I'au- 
l e m ,  en imaginant ce procédé, était moins corriplexe que  celui de 
l a  teinture d'iode, dans I;iquelle on ne rctrouvc plus 5 l 'étal libre, 
üu hout de quelque teinps, tout l'iode introduit au rnoirient de sa 
pI 'ép~il ' t i0n. 

Lit prksence dt: l'iicitic: iorlliytlrique libre, qui  p n d  rinissiince 
dans  les soliitioris alcooliques d'iode, n'est pas un ohstiicle k I'erri- 
ploi de ce proc&Jé, car,  il suffit, pour  le faire passer à l 'état 
d'iodure [Je zinc,  soit de prolonger suffisamment le contact du 
zinc avec la  solutiori iodée, soit d'ajouter un  peu d e  carhonate de 
zinc dés que le dkcolor;ition du  liquide est ett'ectuée. 

Pour  savoir si d'autres dérivés iodés, qu'on peut supposer exis- 
tant  dans la teinture d'iode, s'opposent t?i l'emploi de 1ii rriéthode 
s i  simple d e  M .  I.ebcaii, j'ai préparé, au  mois de  juin dernier,  
une solution alcoolique d'iode (solution officinale), el j'en ni efrec- 
Lu6 ;iiissitiit le ti trage par la rnéthode Desvignes, par  celle d e  
M .  Idcheau et  erifiri p i .  le pivcédé à I'tiyposultite de  soude.  

L'emploi de ces trois procéd6s a conduit à des résultats sensi- 
blement concordants et  n permis de  fixer le titre d c  In teinture à 
9 gr. 90 d'iode p.200. 

Le dosage d e  l'iode tlans cette même solution, cinq inois aprés  
sa  pr6p:ti'ation, a donné, pour  les deux premiers proc6dEs, des 
nornbres sensillemerit Ggaux et ne s'éloignitnt du  titre primitif 
9 gr .  90 que  d'une qiiaritité pratiquement ~iégligeahle. 

Du reste, il ne sernble se former, ditns les solutions alcooliques 
d'iode, que des traccis t l i :  il(;iivCs iodés orgxniqnes, coiiirne on 
peul s'cri assurer  diret:Leiiierit, aprés  avoir éIiriiiii6 I'iode et l'acide 
iodtiydrique par  le zinc inelangk de carbonate. 

On voit donc que  le dopase delYiode total d a n s  la teinture d'iode 
peut :iussi bien s'efTectuer par le procérlé Lebeau que par le  pro- 
cédé I)esvigries, le pr-itiiiier ayant  toutefois l'avantage d'ktre plus 
rapide ct d'un emploi plus commode. 

( 1 )  Comptes rendus de  l'd~~frrternie des sciences, 1890, p .  ii.20. 
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REVUE DES PUBLICATIONS 

Ip~e l i er . c l i e  dc I ' tr iconI  é t ï i y l i q i i s  dans I'aicaei 
i i i é thy l lq i i e .  - JI. DI<;NI(;KS ( J l t d l e l i n  d e  la Sociiki de p/~wrntzcie 
l is ?lorden,tx d'oc tohre 1 !HO). - Le prncétl6 que ~ w q ) o s ~ l .  Deni- 
gès pour rechercher l'alcool éthylique dans l':~lcool iiits,thgliquet 
repose s u r  ce f;iit qiie ce dwriier iilconl, frxité h cl-iiliid p;ir I't~air 
brornki:, ne donrie quc des q u ; l n t i t k  insigriiliüritcs t l ' i i l t l é h ~ t l ~  
foriiiique. t:~nrlis que 1':ilcool kthylicpe, diuis les iiit:rncs coridi- 
Lions, doririe de  I';ilddtiyde ordiniiirt:. 

Pour  l'essii, on preiitl, tlans un lorig t,ul)t: ir essais, exactemerit 
O cc. 2 d e  l'alcool rriétlij lique Ci ess:iyci,, qu'ori udclitioriric: di: 
5 cc. d'e;iii 1)roinPt~ (Ocr:. 3 de  broine 110ur :) cc:. d'ciiuj ; on pni1.1: II: 
tube au  ljaiii-iiiarie 1)oiiill:int periilnnt 5 A 6 riiinutes, si la colorii- 
tion jaune  du liquide persiste jusqii'à cc terini: ; dtiris Ic ces oil l i i  

décolorilticin se pi~odiiirnil plus tdt, «ri retirerait le tiihe du bain- 
niarie dès que ln liqireiir sc serait t lécolork ; on refroidit le tube :  
si son contr!riu est encore coloré, on vtlrse goutte à p i i l t e ,  jiiçclu'li 
rli.color;it,iori, du  k~isulfile de soiide liquide tliliit; aii cinquiPrritt; 
qu'on ait kt6 obligé de décolorer aiiisi Ir, l iquide ou hieri que 1 ; ~  
d6coloixtiori se soit prodiiitc sous 1'ai:tioii sculc de In cli:ileur, on 
rljoutr, a u  liquide 3cc. de hisulfitc? di. i~osiiniliiie; on iigite, et I'ori 
aharidonrie au repos pendant 3 iiiinutes iiu nioiris, 8 riiinutes ail 
[ ~ i u s .  Si i'iilcooi iiititlij-iique coritieiii. de  I'aicooi tthylique, on 
observe une coloration rouge ou rouse-violet,, dont  I'intensilé 
varie avec In proportion d'alcool ~Wiyliq~cc.  E n  sori a l~sence ,  il ne 
se  produit pas do co1or:ltiori sensible; celle quc  produit l'alcool 
iiiEtli,vlique pur ,  traité tl;ms les i i ih ies  cunditions, ne se inani- 
feste 11u'api.k u n  c:»nt:ict de  10 minutes n u  irioins avec le bisullit,o 
[le rosariiline. 

On peul ainsi d61:eler la prr'sencv d 'une proportion i1':licout 
t3tiglique ne dép:issnrit p i s  2 p.100 ; on peut faire le dosage e n  
recourant A la voie coloririiétrique, pur coriiparaison avec d e s  
solutions (Ir, quantitks connues d'alcool c?tliylicpe ti:iris 1'alr:ool 
rntthplique pur. 

I'riiii. les fortes diliit.ioiis, i l  est lion tlc l'aire en iilc!iiie tcrnps iin 
cssxi téinoin s u r  Occ 2 tl'iilcool rrici,thylique piii-. 

II coiiricrit, clc t':lire rciiiarquer cliie la pi'ésencl: tic l'alcool 
inéthylique, loin d e  pèner la rO:ictiori, l i l  favorise cn i~etenant,  
lors (Ir:  l 'altaque hroniée, l 'éthannl produit,  sous fo17ine d':~céttil 
riiéttiyliquc moins voliitil que 1':ilclt:t-iyde corresponilanti: e t  se 
pr21.nri1, aussi b i m  qu'dl(:, i l In ronili~iisaliori suivie de coloration 
avec le hisulfite de rosaniline et  s ' o p ~ m a n t  (le la sorte B (1'iiiipoi.- 
tarites pertcs par  vaporis a t '  ion. 

Pour cette r;rison, si  l'on avait 2 cai,;icti'~risi:r l'alcool éthylique 
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seul dans u n  liiquide n'en rontrnant qii'iine faiblr proportion (de 
5centi;r. 3 gr .  p .  200 g r . ) ,  on prendrait 5 c c .  de ce liquide; on 
l'additionnerait de Occ. 2 d'alcool m6thylique pur, et ,  après agi- 
tation, on +jouterait Occ. 3 de brome ; on agiterait;  on porterait 
le m6lange a u  hain-marie, et I'ori terminerait l'opération cornme 
ci  dessus. 

l ~ r c l i c r r l i v  du laciosr dano l 'ur ine.  - JI. L i B 2 T  
1 Bulletin d t  la S o c d i  d~ p h > a m e  de llo~deaux d';lotît 1910) - 
-On sait que, chez la feinelle en btat de qrosscsse, ou peridnnt 
q~i 'elle allaite, l 'urine peut contenir du Inctosa ; ce siicre peut 
égalelnent se rencontrer dans l'urine dans certains élats patho- 
logit~ues, tels que les abcès d u  sein, n u  bien sous l'influence du  
réairne Iircté. 11 est donc intéressant de diagnostiquer In. nature 
du sucre réducteur élirriirié par  l'urine. La formation d'une o s -  
zone est le moyen It: plus sîir et le plus rapide de constater la 
prEserice (le ce sucre. Qu'il s'agisse de gliicose ou de lactose. la 
chose c s t  facile lorsque le sucre existe en quantite suffis:rrite, 
iiitendu que les osazories qu'ils forment se distinguent e t  par  
leiirs forrntis crist:illines el par leur solubilit&. Si, pnr exeinplc, 
on obtient iirie osazone qui ne cristallise q u e  par refroidisse- 
ment de 1:i liqueur, on peut 4tre assuré qu'il s'agit de I'osazone 
du lactose. 

Toiitdois, si l'urine nt: contient que de faibles doses de glu- 
cose, 1 gr .  p a r  exemple ou une quantité moindre encore, il 
devient difficile de carai:tériser nettement ce siir:re, car I'oçnzorie 
forinke es t  en si fnihle proportion qu'elle reste en solution ?I la 
températiire d u  bairi-marie et  n'apparaît  q u e  par  refroidisseine,it; 
de plus. cette osamne,  ; I I I  lieu d e  se  pr6senter sniiç sn fornie cris- 
talline ordinaire, c'est-à-dire eii fines aiguilles, réunies coniriie 
ries pinceaux ou comme des  ])ranches de  genét, cristallise en 
rnassrs siinulnnt des oursins ou des chktnijiries, c'est-à-dire sous 
la forme c:irnctérktique de la 1actos:izone. Thns  ces conditioris, 
on s'exposeixit doiic: i c:«rnrnetli.e une wreur ,  si l'oii concliiait 
t,rop rapidement en faveur du Iactose; sans doute, on peut ;illé- 
s u e r  que l'analogie des f'orises cristalliries ne va pas iusqu'H une  
ressemhliince justifi:mt une  confusion, attendu que, dans In  glu^ 
cosazone, les aiguilles groupées sont droites et aigui's, tnndisqiio 
celles de la Iactosazorie sont flexiir:iises, mais i l  faut uri v i l  t r k  
exercé pour n'être pas troiiipé par  les apparences. 

II est fiicile, dails la pl~lpiirt  des cas douteux, de faire I i i  d is-  
tinction sans être  ol1lig6 d'isoler I'osnzone et de In purifier pour 
prendre son point de fusiori ; voici l'artifice qiie reconini:inde 
SI. LaLint : on  prend 100 cc. rl'nririe, qri'ori alc;tliriise Iégc\rerrierit 
;ivc.r. l'ainiiioiiinqiie; (in I'kvapore au bain-marie bouillant jusqu'ii 
réduction 10 cc. ; on filtre ; on di:fi:que avec le sous-acbt.ate de 
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plomb ou avec le réactif de l'atein ; on filtre h nouveau, et l'on 
additionne le tiltratuni de son volume du réactif suivarit ; 

Pheoylhydraaine. . . .  1 c c .  
Acide acétique c r i s thsab le  . . 5 - 
. lcel .ate de soude .  . . . . . 2 - 
Eau distillde . . . , . . . 20 - 

On porte au liain.-marie bouill;~nt pendant une demi-hiture ou 
une heure ; on laisse refroidir, et l'on examine au niicroscope 
l'osazone form6e. Dans la plupart des cas où le sucreexistant dans  
l'urine est du glucose, le  liquide a Et6 suffisamment concentré 
pour que  la glucosnzone apparaisse sous s a  forme cristalline 
habituelle. Si, a u  contraire, l 'urine contient du  lactose, I i i  

laetosazone apparaît très nettement. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Anmlyrse garovoluiiiétriyue et clorrage, de l'azote 
daris les poudres ~ H U B  fumée. - . \ I M .  E .  BERL et  A .  MT. 
JLXRISSEN ( % ~ t s .  f .  angew. Chemie, 1910, p .  241). - Les 
auteurs ont  étudié une riiodification [lu nitromktre d e  Lunge 
en vue de  faciliter son application a u  dosage de l'azole dans  

les nilrates c l  nilrites ~ l u s  oii moins solii- 
bles et dans  les coriiposés azotks facilement 
nitrifiables par  oxydation. L'appareil corn- 
porte une  fiole dite « de  décomposition )). 

dans laquelle se fait  la réaction pour le 
dégagernent de AzO.  

Le ballon .A, en verre épais, a une con- 
tenance de 230 à 300 cc.; il est fermé p a r  
un bouchon rodé B, qui porte u n  enton- 
noir à robinet C et u n  tube capillaire E ,  
terminé par  u n  robinet trois voies F. Les 
fermetures rodées doivent Stre soigneuse- 
ment graissées (vaseline et  caoutchouc 
brut), car  la plus parfaite Ctanchéité est 
indispensable. 

1"~nn lyse  des d i r i vés  nitixuz e t  nztriyues 
f'acilemerit solubles. - On introduit la prise d'essai dans la fiole de 
décomposition, e t  l'on met e n  relation par  l e  robinet F avec une  
honne trornpek eau ; la t.roisièmebranc1ie du robinet communique 
avec une source de CO2 exempt d'air.  En tournant  ce robinet, o n  
fait  successiveiiient le  renipliss:~ge avec CO-t le  vide;  on répéte  
plusieurs fois ces opéralioris, de  façon à purger entièrement l'air. 
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et finalenient on fait le videdans Iebüllori; on  introduit par l'enton- 
noir C 15 à 30 cc.  de  SObH3 concentré, en évitant toute entrée 
d 'a ir ;  on agite pour dissoudre, e t  l'on iritroduit ensuite 2 à 2 cr .  - .  

de mercure;  on riiel en contact potir favoriser l a  rkdiiction des 
cornposés nitrés ; la rdactioii s'elfectue très vite dans le vide et  
s'accentue par  l'échauffernent ; lorsque la ternpérature est abais- 
sée,on introduit,  autant  que le permet In dépression restant.e,une 
solution d e  sulfittede soude sntiirée et privéed'air par  ébullilion ; 
la branche E est reliée au  inesureur du voluiri6norn&tre, q u i  est 
remplie soit de mercure, soit de  solut,ion dr: siilf~itc dc soude 
bouillie, soit de lessivede potasse ii 2U-30 p. 100 ég;ilernent bouil- 
lie (les lcssives concentrées r k g i s s e n t  avec Az0)  ; on remplit le 
raccord jusqu'au robinet F avec le liquide choisi, en nianœuvrant 
convenablenient ce robinet e t  le tube niesureur pourchasser I'air; 
on élablit ensuite la communication entre le mesureur et la fiole 
de décomposition, e t  l'on chasse entièrement le gaz d e  celle- 
ci en faisant couler de l'eau ou de  l i  solution d e  sulfate d e  
soude bouillie. Si l'on se sert de  mercure ou  de sel tlariç le rnesu- 
reur, on y introduit un peu de lessive pour absorber CO2 restant 
ou fortri6 pendant la rkaction; a p r k  équilibre des terripkratures, 
on fait la lecture d u  vnlume de gaz  obtenu ; il n 'y  a pas lieu de 
tenir coiripk de  la soluldi té  d u  bioxyde d'azote dans S0'112, ce 
dernier ayant  été dilué. Pour  les analyses trCs prkcises, ori tiendra 
coniptede la solubilitéde hzO dans la lessive de  potasse à % p .  100 
à raison de  Occ.04 p a r  I O  cc. 

On peut analyser par  ce procédé les nitrocelluloses qu i  devaient, 
dans l'ancienne méthode, ètre entiérement dissoutes s é p a r h e n t  
avant de faire agir  le  mercure. 

Y 'Atmlqse  des dirivés nitriques et nitveux difficilen~ent solubles 
et des cumbinuisons azoiq,ues. - Pour  doser l'azote dans les corps 
qui, cornrrie les poudr~sgélatinisées, sont difficilement solubfes 
dans S041P concentri: e t  froid (leur solubilit6 est encore nioindre 
daris l'acide phosphorique visqueux), on dktruit la matière orga- 
nique par  chauffage avec l'acide chrornique et  S04H< De meme 
pour doser volumétriquement l'azote dans les combinaisons azoï- 
ques. La substance finement divisée est  placée dans la fiole de 
décoiriposition, (le telle façon qu'aucune particule n'adhhre aux  
parois ; pour des produits contenant peu d'azote et beaucoup de 
carbone, il convient de  choisir des  fioles de 500 à 600 cc., d e  façon 
5 avoir encore d e  la dépression à la fin des opirations. On purge 
l'air par  CO2 et le vide, comme dans le premier c a s ;  on  intirnoduit 
20 k 25 cr,. de S04FL2 concentré ; on lave le  passage capillaire di1 

robinet de  l'entonnoir avec quelques gouttes d'acide à 30 p.  100, 
puis on passe 4 ù 5 cc. de  solution saturée d'acide chrornique; on 
chauffe sur  une petite flarrime (se garant i r  contre l'explosion du  
ballon), e t  l'on agite doucement pour tramfornier la substance 
o r ~ a r i i q u e e n  coz et  un peu de  CO ; les groupes azoïques sont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



transforniCs cn groupes nit,regx ou nitriques pcrmcttnnt d'en 
ohtenir l'azote sous forme d ' k d l  par  asitation avec le rriercure 
et  SOqI-2 ";cette rtinction nr: dernnnde que quelques iiiiriiites ; 
on refroidit;  on dt:plar:e 1:i solution chromique du  t i i l ~  h criton- 
noir par uri peu di, SOiII"riiliik ; on ajoute 70 CC. du III(:IIIC ;icide 
concentré, piiis 3 i 3 cc. dt: mercure ; on iigite ; I'acide cliri~rnique 
est transforiiié en combinaisons de l'oxyde dc chi~oirie et Ics corn- 
posés azotés donnent AzO ; on opère coiiiine il est indiqué ei- 
dessus pour l'appréciation du volume de  ce gaz. 1,orsqu'il y a 
beaucoup de CO" i l  faut faire agir  plus de  lessive. I I  arrivc sou- 
vent que la d é c o i ~ ~ o s i t i o n  des rriatihres organiques donne Cgale- 
nient de  I'oxydt: de ciirborie ; aussi est-il toujours prudent dr: 
vérifier 1:i pureté du gaz mesuré par  son absorption corriplète à 
l'aide di1 siiifitle ferreux. Le giiz non :ibsori~é est nat,ureiiernent h 
diminuer du  volume total. 

Ides :iuteurs orit fait de  riorrilireux essais d~ v6rific;itiiin de In 
valeur du nouveau p r o & l é .  Les corps tels que les nitrotoluols 
sont extictement dosés iiprks l'oxydation p a r  I'acidc chrornir~iie ; 
les airiides et les iiiiides rie donnent rien ; on peut donc utiliser 
cette rnktliode pour la séparation de ces groupes, 

La rkactiori rie dFco~iipo~il ion des produits nitrés piir le mer- 
cure et SOLI1- es t  trks inf luenck par la concentration de l'acide ; 
crlle-ci ne doit pas descendre au-dessous de 80 p.  100 ni dkpasser 
96 p. 100 ; l 'acide conceritrC oxyde le iiiercurc ; I7;icide faible 
donrie des d6coinpositions incomplètes. 

L a  prkserice de certains corps dans  le produit analysé est sus- 
ceptihle de  fausser les résul tats ;  dans les coiiiposés uriques, les 
groupes AzlIL réagissent avec I'itcide nitreux en iriet,t;~rit tlel'azote 
en liljerté ; inéme observation pour In d iphhyla rn ine  et l'ani- 
line. P a r  contre, nprks oxydation totale par  le mClimgc sulfo- 
chromique,  les résultats sont exacts. 

Certains explosifs sont rné1angi.ç de di- oii de  trinitrotoliiol : l es  
ri:srilt.ats avan t  et n [rEs oxydai.ion perrrietlerit de calculer les pro- 
portions d e  ces niklangcs 

Lorsque les explosifs sont additionnés de paraffine. de citm- 
phre, dc résine ou de  vaseline, on n'ohlient des résu1t;it.s exacts 
qu'aprEs le traitement. oxydant .  

l?. S.  

A u m I  yse d u  c ~ r b u r e  de calcium, dei l ' a in~ lg~rno  
t lc  sodium et de l m  poudre de ainc. - bI\I. E. I~EPLL et 
\. W .  JURISSEK (Zeits. f .  angezo. C h m i e ,  1910, p .  2 4 8 ) .  - 
Les auteurs  ont appliqué l'appareil dPcrit dans  l'article précé- 
dent 2 1'ari:ilyse d u  ciirhure de calciurri, de I'airialg:rrrie d e  sotiiurii 
et de  In poudre de ainc. 

Pour  le premier. on b p h  la manipulation du gaz et  l a  dRcoin- 
position n i c c  de l'eau saturée d7ac&lène à la ternp6rature de 
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l'opériition. Le volume d'air de la fiole de  tlécoiiipositiori est préa- 
Iableirient iiélerriiirié par  pesée. 

L'amalgame sodique est décoiiiposé par  l'eau acidulée. e t  le gaz 
est recueilli s u r  l'eau s:llèe saturée, en agarit soiri d'absorber CO" 
par  une lessive ;iIc;iliiie. 1.e prncétlé s-;izovolurriéIr.iclue es1 prkt'ti- 
rable au  titrage pour l 'malysc de cc c o i p ,  car ori rie dose ainsi 
quc le sodium récllenierit cornhiri6 :i 11; ; le titriige dosri en plus le 
sodium oxydé ou c;irlionaté. 

Pour  1'ari:ilyse de la poudre d e  zinc. on piirge 1':ipp;iieil d'air 
par CO2 et le vide, coiiiiiie i l  est iritliquk dans  l'article pi+céderit. 
JA'attnque de In poudrc iiii;t;tllique est fnvor i sk  par  le chlorure 
de platine, comme l'a dknionti-é de  Koriinck ; elle est tel-niinée en 
q u d q u e s  niinutes. On ne peul pas t lms  Io irièiric but ciriployer le 
chlorure d e  cuivre, p r c e  qnc les rkiilti l ts seraient trop f i~ibles .  

E. S. 

D6~rrnge dia loiipstèiie tlaus les aciers aii tungstéue, 
- J I .  1 , .  \VAI.'I'EH (Chem.  Zeif., 1910, p. 2 ; . T o t r ~ . r r .  o l  Soriety of 
(;hem. I d . ,  1920, p. 157). - La rrikthode est basée sur  ce fait  
que Ics :iciers i i i i  tiingstiine, rriêrrie gr'ossiEreiiic:iit divisés, se dis- 
solveiit rapiilerrient p a r  fusion avec le hisiill';~te d e  pot:issium. 
Ogr.2 k Ogr.5 d'acier sont fondus avec 10 fois leur poids tlebisul- 
fate de  po1;issiiirii dans un  creuset de platine (:ouvert,. Lorsque 
la réactiori coirinierice, on ajoute encore deux fuis itutarit de  bisul- 
fate, et l'on chaufie le crcusct au rouge sombre ; au bout de 
15 riiiriutes, le tout est en fusion tranquille ; on  laisse refroidir et 
l'on reprend p a r  l'eau bouill:inte, le voliiirie total ne dépassant 
pas 60 ii 73cc. ; on a,jouLe k ce liquide 2Occ. d'IICI, et I'ori fait 
bouillir jusqu'à ce que le précipité soit jaune p u r ;  on laisse pen- 
dant  une derni-heure a u  bain-rilarie ; on  filtre, et on lave avec 
une solution de  nitrate d'animoniurri h lOp.  100 ; or] traite ensuite 
sur  le filtre p a r  AzI13 diluée chaude ; on reçoit la solution de 
tiing5taLe d';trrirrioniiirri dans uri creusel d e  platine taré ; ori 
lave le filtre au  nitrate d'arnrnoniurn ; on évapore 5 siccité au 
bain-niarie, et l'on calcine pour  décorriposer les sels amrnonia- 
Caux. A froid le  résidu d'acide tungstique est presque blanc. 

P. T. 

Sur les iiiéthotles de d o s a g e  de la eellolane. - 
M. RLIX REKKER ( 2 )  ( Z c i t s .  f. angew. Chernie,  1910, p.  193). - 
1.e dosase de  l a  cellulose a urie graride iriipoitarice inrluslrielle, 
pour  rcriseigner s u r  la q u d i t é  des matières premiéres, ainsi que  
sur  celle des produits fiIbriqués ; il permet de juger de  la valeur 
des opérations industrielles d'après les rendernerits obtenus rela- 
tiverrient auxchifl'res que  fournissent les dosages, e t  p a r  suite de 

(1) Rapport présenté a I'Asseniblée génkrale d e  l ' b ~ ~ 0 ~ i d t i o I I  allemande 
des chimistes pour le papier e t  la çelliilose, 27 rioverritire 1909. 
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les pei-fc~:tioririer. L'iiiiporlance du  travail de  Reriker rnéiite que  
nous en dorinions une arialj-se assrz d(Staill6e (rappelons que Ii i  

Commi~s ion  des analyses des CongrCs internationaux de chimic 
appliquéen mis la mc^:inequestion dans son progranirrie d'études). 

Un procédé de dosage d e  la cellulose doit satisfaire a u x  condi- 
lions suivantes : i ' opkrer s u r  une cellulose exempte de lignine 
e t  de  rriiitiCres colorantes, corilerrant le moins possilile d e  pro- 
dui ts  de décomposition, tels que  I'liydro- ou I'oxycellulose, car  
leur  formation correspond toujonrs h une perte par  production 
d e  corps so1ul)les; ces coml,inaisoiis sont,  de plus, facilemerit 
attaquahles et modifiables, corit.rairerii~nt 'L ce qui a lieu pour  la 
c:ellulose. 

2 0  1,es rhc t i f s  employés nc doivent pas att,aqiic:r la suhst,ance 
cellulosique proprement dite ou ne doivent l 'attaquer que fort 
peu on donnera la préférence au  procédé qui  fournira le rende- 
ment  le plus Blevé en cellulose pure. L n  moyen de juger de I'ac- 
tion destructive des réactifs consistx :L sourrietlre la cellulose 
obtenue i urie nouvelle actiori de ces iGictifs e t  observer la 
diminution d e  poids qui en résulle. Cette attaque a d'ailleurs lieu 
dans  tous les procédés corinus, rn&ine lorsque la cellulose a été 
sournise plusieurs fois L I'tiction des réûctiîs éludibs. 

.?O Au poirit de  vue technique, le procédé doit &Ire assez rapide;  
i l  existe des procédés qui exigeiit plusieurs seinairies. 

1~'aiiti:nr ;I effecti16 ses essais sui- qunlrc  produits cellulosi- 
ques,  correspondant ?I peu prEs la ghéra l i tk  de ceux qu i  inté- 
ressent l'industrie : le jute, la cellulose sulfitique brutc, les fins 
copeaux de  sapin et  le coton b r u t .  

Ces produits ont d ' a l m d  été déharrnssés des produits solubles 
tlans l'eau houillarite, puis des graisses e t  des riisines par exlrac- 
tion h l'alcool e t  nu benzol. 

Les méthodes de  dosage de In. cellulose peuvent se classer en 
deux groupes, selon qu'elles emploient des agents hydrolysants 
ou oxydants .  Les premiers son1 partieulikrenient employés dans 
les analyses :igricoles pour le dosage de la fibre brute dans  les 
fourr:iges (1). On souinet le  produil i analyser i l'action des 
;~lcalis e t  dcsg;icides dans des conditions bien déterminées. car la 
constance des résultats en dépend, mais l a  cellulose ainsi obte- 
nue n'est pas p u r e ;  elle contient encore plus ou moins de lignine, 
selon le produit exnininé ; de plus, la cellulose est fortement 
nllaqiiée ; cette rnéthode n'a de viileur qu'au point de vue de la  
chimie iigricole. 

11 faut rnppeler que  Cross et Bevan (2) ont déinontré que la 
fibre ligneuse hrute n'est pas  de la lignine incrustée ni de  la cel- 
Iiilose impure, niais bien une combinaison tout k fait définie, In 

(1) I ~ E S X E B E R G  e t  Kiisiü,  Chemisch. technische Untersuchur~gs  dfctiilhode, 
t .  I I ,  1904, p.  4 5 3 .  

(2) Jozrmal C h ~ m .  Soc. ,  1889. p .  200. 
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lignocellulose (C1211 'R09) ,  qui  résiste a u x  processus hydrolptiques 
simples e t q u i  est cependant attaquée par  les acides et  les alcalis, 
sans  que le r6sidu paraisse changé dans s a  composition relative- 
ment au produit initial. C'est pourquoi les méthodes de dosage 
dont  il vient d'être question ne peuvent fournir de cellulose 
exempte de lignine. 

P a r  contre, les oxydants cxerccnt unc action tout B fait spéci- 
fique. C'est sur  elle qu'est basé le procédé Cross et Bevan (1) ; 1 à 
2 g r .  de fibres humectées par  l'eau et placées dans une  fiole à 00 
sont sourriis pendant 30 rriiriutes B une heure ii l'action ti'uri coii- 
rant  de  chlore lavé ; on doit renouveler les surfaces assez sou- 
vent. Les fibres doivent Etre colorées en jaune clair dans toutes 
leurs parties, ce qui indique que la lignine s 'est transforrnke cn 
dérivé chloré ; on ajoute de  l'acide sulfureux en solution pour  
détruire l'excès de chlore ; on filtre ; on  lave u n e  ou deux fois, et 
l'ou chaun'e lenleriieril avec une solution à 2 p. 100 de sulfite de 
sodium, jusqu'h l'ébullition : le dérivé chloré se dissout et donne 
une solution colorée en rouge intense, qu i  brunit par  le c h i ~ u f -  
fage. Ce traitement suffit avec le  lute et  la plupart  des fibres- 
ligneuses pour  donner  de  la cellulose exempte de lignine ; p a r  
contre, il es t  insuffisant pour les bois ; pour ces dernieres fibres, 
le chlorage doit Ctxe rkpkt6 jiisqii'i six fois pour fournir u n  pro- 
dui t  pur. La cellulose obtenue, qu i  est toujours u n  peu jaune, est 
blanchie k froid rapidenient avec une solution de  permnngannte 
de  potasse !r il,! p.  100, après  laquelle on fait agir  S02. 

La cellulose n'est pas absolument indifférente k l'action du  
chlore, etil ficiit éviter de  proloriger trop Iorigterrips cette actiori. 

S'il reste de  la lignine, on li t  reconnait à ce que  le chlore donne 
à nouveau des colorations jaunes localisees ; la coloration rouge 
à la phloroglucine peut également la déceler. 

L'eau de chlore plus ou rrioins concentrée, essayée par  I'au- 
teur pour  tenter dRtténuer  I'attirque de  la cellulose, donne des 
rendements encore plus faibles que  le chlore à I'&t.;tt gilzeiix, ce 
q u i  indique que, sous cette forriie, il altaque rrioins l n  cellulose 
qu'en solutiun. 

Hugo et Muller (2) étaient guidés par  l a  même idée en 
employant l'eau de  brome.  1 a 2 gr. de produit finement divisé 
sont  additionriés de  100 cc. d'eau et d e  5 h IOcc. d e  solution diliike 
de  brome. l ~ o r s q i i e  la couleur jaune d u  hrome lihre a disparu, 
on fait  une nouvelleaddition, el I'on continueainsijusqu'li  ce que 
la coloration persiste pendant 12 à 24 heures  e t  que l'odeur indi- 
que  aussi qu'il reste d u  brome ; on filtre ; on lave e t  I'on chauffe 
a u  bxin-marie  avec de l'arnrrioniaque diluCe (4 cc. p a r  litre). Les . " 

(1) CROSS e t  Hkvas,  Journ. Chem.  S o c . ,  iS82. v .  105. 
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dérivés Iiroiiiés de l i t  ligriirie se dissolverit avec color;ition b r u n e ;  
on fillre ; on  lavc et l'on rdpète ce traitement jusqu'k ce que les 
tissus soient trarisîoi~iiitis en uiie bouillie fibreuse Iilürictie. Ori 
ohtic:iil, piir ce lirocédé, urie cellulose très piire ; ln 1-('xi:l.ion dt: 
l'aiiiiiioiii,itlue est d'ailleurs un bon iridice de la pureté d u  pro-  
dui t  obteri~i, i m i s  la cellulose est cepcnda n t  encore attaquée. 

Uri gr;111(1 incorivériieiit du proccde est sa leriteur ; pour le bois, 
il faut r6péter le traiteriierit jusqu'à vingt  fois, de sorte qu'un 
dosage cxise plusieurs seiiiairies. 

Pour  til,vit:r ë cet i~icori vtinient, Coiincler (1)  et aussi Kla- 
son ( 2 )  ont proposé u n  traiteirient ~iréalable  pi. une solution de 
bisulfite de iiiagnésiuiii oii de calciuiii. Les css;iis faits p a r  l'au- 
teur orit elfectiveiiient coristaté que  le traiteiiicrit est ainsi rendu 
plus rapide, i m i s  aussi que les rendernerits sont ericorc plus I'ni- 
Mes r p e  dans le prockdi: original. 

Urie des rnétliodcs Ics pllis anciennes et  les plus  utiliskes pour  
le dosage de  la cellulose cst celle de F r .  Schulze [3),  appliquée 
géni.ralenien1 dans les etudes de  physiologie végétale dans In 
forriie où elle a ét6 iiiodiiiée par llennebeig (4.) : on Sait digérer 
1 partie d e  substance avec O partie X de chlorate de potasse et  
12 partirs rl'llzOJII lieridarit douze à quatorze jours dans uii 
Hacon I~ouclié ; on dilue avec de  I'eiiu ; on filtre et on lave ; le 
r6sidu est trait6 peridiiiit trois quarts  d'heure H chaud avec de 
I'arrirnoniaque diluée, qui  colure les fibres et le liquide en bruri 
t'oricé ; on lave jusqu'à décoloratiori. L a  cellulose ainsi obtenue, 
~iwticulièreiiient celle du bois, reste toujours colorée rnalgré les 
liiv;iges pr t i lungk ; elle est exeiripte de  lignine. 

Cette coloration n'est pas coiislarite et cause des dill'irences d e  
r2aultats pour un irièiiie produil.  Ln cellulose est, d'autre part ,  
t r k  riotab.crneiit attaquée. 

IIolriiieisler ( c i )  a propost't:, pour diiiiinuer l a  durée d u  procédé 
Schulze-Henrieberg, de  iwiiplacer ,1\20311 par  11C1 ( D  - i ,Os), le 
reste des optii~iit,ions n'(':tarit p i s  changé. Les incoiivénieiits d u  
procédé oiigiridl (color;ition et attaque de  la cellulose) rie sont pas  
écar.tés. On rie saisit ni daris l'un ni dans l 'autre le rriorrient où 
l'oxydation est terriiiriée ; on risque alors de prolonger I'actiori 
des re'üctifs outre iiiesure et ainsi d'avoir des pertes d e  cellulose. 

Aï,OJI1 d g 5  eiiiployé iritiustrielleriieril ;L étk  proposé par Cross 
e t  Ucviin (6) pour le dusage de la cellulose ; on c1i;iuI'fe k 600 avec: 
:120~'11 ii i U  p. 100 jusqu ' i  coloratiori jauiie phle ; on 1;ive et l'on 
h i t  bouillir avec une solution diluée de sullite d e  sodium p o u r  
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dissoudre les dernières traces de lignine ; mais ils ont remarqué, 
e t  l'auteur a confirme ces résultats, que ce procéd4 donne des 
rCsultats notahleirieril plus f;rihles que ceux dii traiterrierit au 
chlore;  il y a attaque de la cellulose et formation d'oxyccllulose. 
316rne avec des lihres très lignifiées. comme celle du sapin,  il 
suffit de s ix ,$  scpt heures pour dFtriiire toute la lignine. 

C'est siir le iil&me principe que repose 1 : ~  méthode de Tifs- 
chiiiz (1) pour s i p i r e r  la celliilo.;e pure du bois par un  rriél;inge 
d'Az0311 et SOCII'. 

Cross et  B e w n ,  ainsi que I'aiiteiir, ont constaté que ce procédi: 
ric peut donner des résultats quxrititatifs sSrieux, car on emploie 
des acides trop cont:eritrés ; unc grande partie de la cellulose est 
détruite, et le reste es1 trarisformti erl oxycellulo~e. 

Mérrie insiicci:s a rec  le p r o c d 6  C .  Cr. Schwalhe (21, bask siir 
l'action du gaz nitreux sliivie d'ébullition avec la lessive de 
soudc. 

Le perm:tngan:ite de potasse ne convient pas  davantage, car, 
ni6ine après  plusieurs semaines, i l  n'est pas  c;ip:ible d'oxyder la 
lignine du  jiite. Par  contre, en soliitinn acide, l'oxydation mnr- 
che  hien;  on prend de prXérence l'acide acétique, qui attaque 
rrioiiis In cellulose. Ide mélange de pcrmanganatc d c  potasse et 
d'AzO"1, proposé par  Zeisel et Stritar (31, donne des pertes t rop 
importantes et trarisfornie une p:irtie de la substance en oxycel- 
lulose. 

J'our opkrer en liqueur acbtique, le produit est inibihk d'acide 
acétique dilué et additionni': de solution d e  permanganate N/2 
par  petites portions, jusqu7!, ce qu'il ne soit plus  absorbé ?prFs un  
reposde  plusieiirs heures ; on d k o l o r e  avec la solution aqueuse 
d e  SOVet or1 1;rve. 

l i t  cellulose est trés peu attaquke et le produit final es1 trhs 
pur .  Jlalheureusement le procetlé n'est pas  applicable a u x  fibres 
trks IignifiSes, telles que celle des bois. On a essayé de  combiner 
1';tction du  p e r m n n p n a t c  de  potasse 2 celle du chlore nniss:int ( k ) ,  
niais la cellnlose est t rop forterrierit attaquée, not;~rrirne~it dans  le 
cas  des bois, oit le  traitement doit &Ire répété plusieurs fois e t  
dure longteirips. 

L'eau oxygénée ne convient pas  pour l'oxydation de la lignine, 
même en liqueur alcaline. Nême nvcc le peroxyde à 30 p. 100 de 
K~ilb:ium, on n';i pas i t u s s i  ; on attaque la t:ellulose, el l'on forme 
des oxycelluloses ( 5 ) .  

On a essayé également les liypochlorites : en soliition alcaline, 
l'oxydiilion est trhs lente; en solution neutre ou faihleriient acide, 

(1) Berl. Rcric1,ta. 4891, p .llR8 ; 1). R. P. 60233. 
(e! D.  K. P. z i w o  ; ci. s:is : D. z., t. xxrI, 1). 173. 
( 3  B e d .  Berichle, 4902, p. 1.2. 
( 4 1  OTTO N. ' ,VITI.  O .  R. P. 88447.  
( 3 )  RHI:NCKF. ct  \YOI.FFFNSTEN, Ber l .  Berichfc, 1899, p.  2493 .  
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elle va trks vite. O n  utilise l a  solution N/ZO pour les produits 
tendres et  N / 2  pour le  bois. L a  cellulose est  encore attaquée et  
l'on est dans  les conditions de la réaction d e  formation des oxy- 
celluloses (1). 

Enfin, on a encore essayé u n  procédé de préparation de  cellu- 
lose par le tiois, hrevctk p a r  Riihler (2) et base sur  l'attaque p a r  
des vapeurs de  phénol sous pression ; son application n'est pas  
commode, et,  de plus, on at taque notableinent In cellulose. 

Différents auteurs ont proposé le traitement ü l'ammoniure de 
cuivre, mais  ce traitement dissout, non pas  la cellulose pure, 
niais bien la lignocellulose. 

1 CeIluIose 1 / s u l f i t i gue  

Acidia sulfurique-glgctrine d'aprés 
Kmriig . . . . . . .  

Clilore gazeux, d'aprés Cross el 
Bevaii . . . . . . . . .  

. . .  Eau de chlore concentrke. 
. . . . .  Eau de chlore faible 

Eau de brome. d'apré? H .  Miiller 
Id. modifié, d'aprCs Klason. . .  

Acide nitrique el chlorate de po- 
tassium d'aprbs Scliulze . . .  

Hi21 e t  chlorate de potassium, 
d'après IJoffmeisler . . .  

Acide nitrique, d'aprks Cross el 
Bevan . , 

Acide nitreux !D. K. i-'. e 0 i . 4 6 0 )  : 
Acide sulfonitrique, d'aprés Lifs. . . .  

chiitz . . . . . . . . .  
KMnO' ct acide nitrique, d'après 

. . . . .  Zcisel et Tritar 
Permanganate de poiassiurn neu. 

tre . . . . . . . . . .  
Permanganate de potassiurii et acide 

acétique . . . . . .  . 88.23  8 3 , 6  
Periiianganate de potassiuni et P ICI 9 7 , 9  8 2 , 9  
Peroxyded 'hy i rogkne  . . . .  96,05  - 

Aypochlorite de soude . . . .  97.40 8 3 , 4  
L'hkuol ( D .  Fi. 1'. 9 4 . 4 6 7 ) .  . . .  90,75  79, k 

Colon 

- 
- 

9 7 . 8 5  
9 4 , 7  
9 6 . 8  
Y 7 , 1  
95,45  

96 ,95  

96 ,15  

96.35 
98,85 

- 
9 3 , 2 5  

- 
9 7 , 6  
9 6 , 6 5  
9 6 , 5 5  
96, 8 
9 4 , 2  
-- - 

Il r6sulte de  tout ce qui  précède qu'il n'existe pas de méthode  
ahsolurrient exacte pour le dosage de la cellulose ; toutes celles 
qu i  on t  kt6 proposées attaquent la cellulose ou rie fournissent p a s  
un produit  exeiript de lignine. Le tableau ci-dessous indique q u e  

( 1 )  WITZ, Bull. Soc. i n d .  IZoue~l, t. X, p. 126 ; t .  XI ,  p .  169. 
(2) Chem.  Industry, 1903, p. 138 ; D. R.  P. 98467. 
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l e  rendement niiiximum est fourni par  le procédl au  chlore de 
Cross et  Bevan, modifié par suppression du traitenient :ilcalin; 
il est d'exécution assez simple et  assez rapide. II a l'avantage 
d'étre u n  processus étudié il" point de vue chimique, forriiation 
d e  dérivés clilorés de la ligriirie (au moins pour le jute) et d'0ti.e 
celui qui  est le plus exempt de  réactions secondaires. Toutefois, 
il faut  apporter la plus grande ;itterition k ne pas arrhter trop tbt, 
ni prolonger i I'cxcés l'action du chlore. 

Les chilrres du  tableau ci-dessus se rapportent a n x  produits 
débarrassés des produits soluliles dans l'eau, des  graisses et con- 
sidkrés corrinie rie donnaril pas de cendres. 

E. S. 

Exameii ni&clleo-légal des taoben de rrcin,s. - 
M. STOCKIS (RCs~iiné d'un rapport prCsent6 a u  Congrés internn- 
tional d e  mEdecine légale tenu h Bruxelles, en 1'310, e t  pulllié 
par  la Médecine moderne d u  20 scptcrribre 19,lO). - P o u r  la  
recherche du  sang  s u r  les objets divers, 31. Stockis, de Lihge, 
préconise diverses r6actions. 

Riactions d'orienlotion. - II signale d'abord les réactions 
d'orientation, qui sont inc;i[~nhies d e  donner  une  certitiirle ahso- 
lue, mais  qui  permettent,  lorsqu'elles ne se produisent pas, de  
conclure k l'absence d u  sang. La réaction la  plus connue est c d l e  
de Schwnbein, qui utilise u n  mBlange 5 parties égales de teinture 
frniche de gaïac e t  d'essence de  térébenthine ozonisCe ; on obtient 
une  colorirtion bleue, qui  se produit égalerrierit avec d'autres sub.  
stances réductrices. sur tout  les substances organiques. 

On emploie généralement la rkaction de Schœnbein p a r  l'eau 
oxygénée, qui  donne rapideinent il la tache une coloration d 'un 
blanc mat  tri% visible ; cette réaction est ?I recommander parce 
qu'elle ne dhtruit pas  la matiere colorante du s a n g  et ne nui t  pas  
a u x  reclier-ches ul Lérieures. 

M. Stockis obtient d e  bons résultats avec l 'ammoniaque addi- 
tionnée dc 5 p .  100 d 'hydrate  d'hydrazine ; on  badigeonne avec 
ce mélange les taches, qui  prennent  une teinte rouge. On peu t  
encore exposer la tache a u x  vapeurs  de sulfure d 'ammonium, 
qui  roiigissent le sang  pour u n  instant,  sans détériorer ni mouil- 
ler la tache et  son support.  

Reche~çhes c~~istolloyi~nphicjues. - En présence des probabilités 
que  donnent les réactions précédentes, il faut faire passer e n  
solution la tache suspecte Si le s a n g  frais s e  dissout aisément 
d a n s  l'eau distillée, l e  sang  vieux d e  plusieurs jours est le plus  
soiiverit peii soliilile à carise de In transforrn;tt,ion de  son hémo- 
glohinc en rnkthémoglobine ou en hématine.  Comme dissolvants 
on i l  proposé plusicurs liquides, qu i  présentent l'inconv6riient 
de dissoudre, en ~uêiiie tenips que le sang,  d'autres substances 
(les rnatiitres tinctoriales des vkternents, pa r  exemple), qui  nui- 
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sent aux  rwlierches ultérieiires. IA'ammoniaqiie pure periiiet, 
d'obtenir toutes les 1-kiict,ioris carnct,6ristiques rlii pans ; i l  faut 
employer I ' a m r n o n i i ~ q ~ ~ e  coticentrée. telle qu'on lit trouve dans  le 
commerce, le sang se dissolviint mal dans I';inimoni:ique diluée ; 
avec l'iimrnoriiiiqiie pure. la solution est obtenue à froid, cornplè- 
tement  et  rapidement, e t  l'on peut dissoudre sur  les tissus des 
taches rernont:irit ii plusieurs années ; la soliiticin ohlr!riur: se 
pri%e nilx rcchcrches ultérieures. 

L'ammoniaque rie dissout l'indigo ni 5 chaud ni k froid. ce 
q u i  ~ x r ~ n e t  de retrouver le sang  dans les tissus tkints avec cette 
substance. 

L'arninoniaque prcisente encore l'avantage de ne dissoudre que  
peu de  couleurs d'aniline; exception doit 6tre Fnile pour  la rhoda- 
rnine, dorit on se sert poiir tpintlre en rnse. Sii solutiori prCsentc 
ilu spectroscope une l a i y ;  honde d'absorption couvrilrit to~1t.e l a  
l igne dc I 'ormgé et du  jaune,  et rnasquanl les riiics cnr:~cli!risti- 
ques du sang.  

L,'arnrrioriiaque ne dissout pas  les impuretés telles qiic la rouille, 
la chlorophylle, etc:. ; de plus, elle constitue un  parfait clarifiant; 
sa volntilit6 pcmiii:t rlc 1'i:liniincr k roloritP, soit piirtiellril-icnt, 
afin de tliiiiinuer I1alcalinit.é (lu liquide, soit coiiipli:leiiient, si 
l'on veut  obtenir u n  dc\pôt sec d'héniiitinc. Chiiuff~cs h une k in-  
p h t l i r e  inférieure 11 ccllr, de l'ébullition, 11:s solution.; amiiionia- 
cales de sang deviennent des solutions aqueuses purm. 

I x  traitement par  1'amini)riiiique peut êti,e pixtiqué tl(: diverses 
facons : s'il est poshihle de rlktncher il(: In tnchi: iinc r.roiit.elle 
bruniltre. on 1;i porte soiis le inicroscope t i m s  ilne goiit.telelte 
d arninoniaquc : en cas cl'iiiipossibilitt;,, on fait iiincCrer dans 
I'anirrioniaque un  fragment  d u  support de  In tache, el l'on filtre. 
On peut rncore prcndre un  filiiinc?nt du tissu e t  l 'exaininer dans 
l'arri~iioriiirc~iie. 1)itns les soliitioni; iiirisi ohtciriiies, 011 peut ol,tenii. 
des cristallis:itions car;ictérisl.iqiles. Ces solutions t loiwnt  6t,re 
évaporées ou ne~~t r i i l i sées  poiir l i i  préparation des sels lialoïdes 
dlhém:itine. 
M. Stoclris signale les crist:iu?r d'hi:rriochromo~ène. dont on 

s'occupc actucllerrient un  peu piirtoul. Cet hénioc:tiroiriogc'.ne 
résulte de  I i i  12tluctioii de I'tii'rii:rtiiie iilc:\lirie. Sous l'actiori d'un 
agent  réducteur, les solutions Iiruri,ïtres d'hhnat,ine prennent une  
coloration rouge-cerise, qui disparait  pa r  agitation h l 'air ; en 
même temps, le  s p c c t i ~  & raie unique d c  I'héiiiatinc, fiiit plncr il 
d e u x  raies 1)ien plus visi1)les. Comme agent réducteur, 31. Stockis 
préfkre la pyridine, qui jouit d'une :iffinit6 particulière poiir 1:i 

matière colnrnntc ( lu siing. La  i-ccherchc: des cristaux t l ' h h o -  
chrornogime constitue une  op6ration d'une grande vnlcur p«ur  le 
(1i:tgnostic des taclies dt: sang,  et,  comine In préparation doit sc 
faire en milieu alcalin, c'cst un  avnritage de  plus en ft~veiir de 
l'extraction du sang par  I'aiiiinoniaqiie, 
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E:carr,.e~i. . s ~ t ~ c / ~ ~ o s c u / i i y ~ ~ e .  - L'exanieri spectroscopiqiie reste une 
nitithode capitale pour la r ~ c h e r c h e  tlii sang, soit qii'ori c:~niploie 
les app:ireils ordiriaires pour les qiiantités iin peu notahles de  
liquide hématique, soit qu'on nit recours ;lu niicrospectroscope 
pour les parcelles riiiiiiiscules d'une préparation i~i iciwcopique,  

Pour ce qui concerne le premier cas, la iwlierche du spectre de 
l'li&rrioctirurriogèrie es1 1ri:s eri f;~veiir !L ciiiisr. d e  sa  ranil le sl:ii~i- 
bilité : Dorninicis a iiiontré que le spectre d c  I'oxyhérilogloliine 
disparaît h lil diliition de  1/4.000, tiiiidis que Ics raies tic l'hérno- 
chro~riogène persistent encore à l i t  tlilutioii de 2/16000. 

Les traviiiix r6cerits sur  I'héiii»ctironiog&rie ont fait i tort pas- 
ser à llarrii:re-plan la recherche spectroscopique de l'hérnatopor- 
phyririe acide, qui  reste un  pror:Crlk de dioix,  txnt ~ l i \ n ~  siis appli- 
cations uiicroscopiques que piIr lit netteté (les réactions qu'elle 
fournit. Elle reste toujours applicable aprks I'ohterition des 
autres spectres »LI des formations crist.allines. Elle est seule pos- 
sible sur  les dépots de  sang souiiiis h la carboriisatiori. 

Rechrrche I~istrilayiyzrr. - Elarit doriri6e 111 certitude que rlon- 
nent les réact.ions précédentes, il peut scrril)lcr siiperllii de se  
livrer & la recherche des gloliules rouges dans Ics taches soiirni- 
ses k l'eanrnen ; on aurai t  tort d'y renoncer, car  I'exaiiien micros- 
copique periiiet de constater, à cîité des hémat,ieç, le cas kchéanl, 
la pikserice de sperrnalozoïdes, d e  cellules des voies gériito-uri- 
nnires, d e  cellules saliraircs I I U  de pus, de poils, dlCIi.irirnts vk$- 
taux, de pluines, etc., prisence qui  peut souvent pr6senter uiie 
grnndc import:tnce dans les expertises mbdico-lbgnles. 

11 y n quelquefois lieu d e  délerriiiner l'origine spécifique du  
sang qu'on exninirie; l 'expert dispose, h cet efyet, d e  plusieurs 
réactioiis, mais la si:!-o-prCcipilalion est (:elle clii'on doit pr~ifi':rer ; 
cette réaction. qu'ont fait conniiît.re Wasserm;irin et  Uhlerihut, 
est basée, on le sai t ,  su r  le fait que  le sériirri d'un anirrinl A .  qui 
a reçu en iriiection d u  sang ou u n  liquide orpanique d 'un  sn i -  
mal d'une autre espèce R, détermine une précipitation dans les 
solutions c o n t ~ n n n t  rlii siirig il'nnimniix appnrtc:nant B I n  iiif.irie 
espEce LI. 

I.'ecide mulfnolinndroïtiqae, r h a t i P  de I'ulbuiiilnt 
JI. le Dl P O X  ( R P C U P  phnrm. dm l i lundres ,  1920, p. 73) - N a r -  
ner a constaté jadis qrie l'acide siilfochondroitique (extrait  des 
cartilages) et ses sels en solution aqueuse ont I;i propriété de  pré- 
cipitpr les nihuiriines, p l i - v u  qrie le liquide soit 1lgi:renient aci- 
du16 par l'aciile cicitique. 

L'auteur :i étudié celte réaction au point d e  vue pratique, e t  il  
est arrivé & In conclusion que cet acide constitue un rbactif spéci- 
fique pour  I:i reclierctir: de l':ill>umine dans les urines. 

LI a comparé la précipitation de I'alburnine par  le sulfochon- 
droïtiite de sodium celle obtenue par  les réactifs les plus sensi- 
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bles de  la clinique, k savoir le &actif d e  Spiegler, l'acide trichlo- 
racétique et  l'acide sulfosalicylique. 

I l ' a p r k  Spiegler, la limite de  sensibilité de  son réactif serait 
0,0027 p.  100 d'albuniine, et,  d'aprèslloch, celle de I'acidesulfo- 
s:ilicylique serait 0,OM p. 100. 

Pour  rechercher l'albumine avec l'acide sulfochondroïtique, 
on prend une éprouvette, d a n s  laquelle on verse une  quantité 
d 'ur ine suffisante pour l'emplir au  tiers ; on ajoute 5 gouttes 
d'une solution arpeiise de sulf'nchondroïtate de  stidiuni 2 1 p. 100 
et 5 gouites d'acide acétique étendu, en s'assurarit que la réac- 
tion est bien acide : si l'urine contient de l 'albumine, il se forme 
une opalescence qui  va en s'accentuant. Il es t  bon de s 'assurer 
d'abord que I'acide acétique seul ne produit pas un trouble, 
auqiiel cas on pourrait  d'abord filtrer. 

Si l'urine contient trés peu d'albumine, on  laisse reposer pen-  
dan t  quelque temps l'éprouvette avan t  de conclure. 

DZ;ipri:s les expériences de l 'auteur, l'acide sulfocho~idroïtique 
est préférable a u  réactif de Spiegler, parce que  ce dernier  pré- 
sente oarfois l'inconvénient de ~ r o d u i r e  un trouble dans  des 
urines absoluirient saines, ce qui ;'arrive pas avec le sulfochon- 
droïtate de sodium, tout t,rouble produit par  ce dernier dans  iine 
iirine ne pouvin t  provenir que d e  la p r ~ s e n c e  d'alburriine. 

Le précipité forriié par I'acide sufochondroïtique av tx  I'ülbu- 
mine est une combinaison insoluble dans  un  milieu acétique. En 
neutralisant, le précipitk disparaî t ;  i l  en est de rnSine si l'on 
ajoute un  acide minéral ( H U ,  ou SO'IIJ, ou AzO''I1,. . 

LP. chlorure de sodiiirri exerce kgdernent iine action rlissol- 
vante ,  s i  l'on ajoute de fortes doses a la solution ; ces substan- 
ces peuvent donc entrnvcr la recherche dc I'alhuminc par  I'acidc, 
tjulfochondroïtique. 

Le chlorure de  sodium produit une action nettement nuisible, 
non seulement s u r  In réaction p a r  l'acide sulfochondroïlique, 
mais encore sur  les autres réactifs. En effet, dès que  le taux de 
SaCl atteint 30 p. 1.000, l'alhurnine en petite quant i té  ne se 
laisse plus prtcipitcr par  ces ritactifs; mais l'urine ne contient 
janiais assez de  sel pour avoir à craindre une action dissolvante. 
L'urée et  l'acide urique n'ont aucune influence s u r  l 'acide sulfo- 
cbondroïtique. 

Prtrirnce de I'allantoïnc dann I'urinc Iioinaine. - 
\V. ~ ~ I E C I l O W S K I  ( P h n ~ r n a c ~ u t î s c l t e  Zeit., 19 I O ,  p. 326) - 
L'auteur a toujours constaté la prksence de  l'allantoine 'dans 
l'urine humaine ; elle s'y trouve dans la proportion de  Ogr.0024 & 
Ugr.OZ27 pour la quanti16 d'urine émise en 24 heurea. 

~ ' a l l a n t o ï n e  se forme a u x  dépens de l'acide ur ique,  et la 
quantité éliminée peut 6tre considérée comme mesure de  I'oxy- 
dation de cet acide. Chez l 'homme, 2p.100 de  son acide ur ique 
peut se  t,ransforrner p a r  oxydation en allantoïnt:. Chez le chien, 
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le cheval, le cobaye,  le s inge ,  l a  propor t ion  e s t  p lu s  consi-  
dérable.  A .  B. 

Titrace den Iiydrosollites. - 31 F. S. SlSNhTT (Zrits. 
f .  anqew. Ckemw, 2 910, p. 11 34). La mé thode  d e  l ' au teur  repose  
s u r  l 'oxydation d e  l 'hydrosull i te a u  rnoyen d e  l'eau oxygén6e en 
prksence  d ' une  quan t i t é  dé terminée  d 'a lca l i .  Ln réaction e s t  la 
su ivan te  : 

s2o"a: + E I ~ W  + 30 = S O ~ N ; L ~  + S O I H ~  
On évalue  S0'1I2 fo rmé  en t i t r an t  l'alcali en excès. E. S. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les R F ~ ~ C N  

N .  CHFRCHEF~SKY. 
éditeurs, 47, quai 

du naphte et leurs mpplieationa, par 
-- 4 broctiiire de ."i4 pagw ( H .  Diinod et  E. I'inat. 
des Grands-Aiigiistins, Paris). Prix : 3 I'r. 50. - La 

question des sous produits de l'industrie du naphte n'a eoulevé jiisqu'h 
ce jour que 1'intéri:t purement acadc!niique de quelques savants C L  ne 
coniportait pas, a notre connaissance, de rnonograpliie cninpli~te, sus- 
ceptible de documenter le lecteur sur  I'ktat de rios connaissances e t  
surtout sur  la portée industricile de ces soiis.produits. 

M. Chercheffsky a comhlé cette lacune, et I'expSrience approfondie 
qu'il possède de  l'indiiitrie pétrolière donne à son travail un inlPret 
irnmidiat  tout particulier. 

L'auteur consacri? cette monographie à I'étude si importante des 
acides naphteniques extrails des lessivesde raffioage,dont les emplois 
actuels sont extrérneinent restreints. malgré les quantitiis énormes 
provt.narit du raffinage de certaines provenances. 

Siiccbssivement, I'auteur passe e n  revue la chimie de ces coniposés, 
leurs carwAi:res arialy tiques c l  les emplois divers qui s'offrent coirime 
debouchrs.  

L'exploitation ratiorinelle des sous-produits coinporterait une ivolii- 
tion trEs considérable de l'esprit présidant & l'industrie du naphte, 
dirige siirtoiit par des c ~ n s i d ~ r a t i o n s  de curnbinaisoris financii,res e t  
d'une production intensive, plutbt que par un cifort vers une exploita- 
tion plus intégrale, pliis ratioririelle e t  plus scientifiqiie. 

L'oiivrage intéressera tous ceux qui suivent de pi-& ou de  loin l a  
trarisforrriation joiirrialikr~e lie 1'c:c:onoiriie iridiistrielle el. corilrihuera 
certainement B alt ircr l'attention des iiiilieux in téressé~,sous  I'inipres- 
sion toiijoiirs vivace de la brillante carrière des soiis-produits de l a  
houille, ainsi qui: I'auteiir en exprime l'espoir en terminant  sa préface 
par ces mots : (1 Le premier pas est t'ait; à la raffinerie à féconder ces 
cc efforts ! » 

Teclminique de ut~rilisation, par RI. le D r  E. (;&RAND, pro- 
fesseur de pharmacie et de  pharmacologie & la Faculté de  medecine de 
Lille. 2" édition. -- (Vigot frères, edileurs, 23, place de I'Ecole de  rnk- 
decine. Paris). Prix : 6 francs cartonne.  - Depuis quatre ans, date de  
l 'apparition d e  la première édition de ce livre, la pratique de la stéri- 
lisation appliquée A la médecine e t  à l a  pharmacie s'est considerable- 
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ment accrur La iioiivelle edition que piihlie 111. le professeur Gr'rard 
contient toutes les innovations faites dans le riniriaine de I ' asep~ie .  La 
tht;rape~iliqiie noiivellc fait maintenant appel ri toute une calfigorie de 
prc:paralions inkdicarnenteiises pour Icsc~iiellrs la riialisation d 'une 
stérilisation ahsoliie devient nne obligation de  plus en  pliis impCricuse 
pour les pharmaciens, qui n e  doivent négliger aucune prc'caiition pour 
délivrer un rriikiicariieiit aseptique. C't:sl pourqiioi I'aiiiriir a insistri 
encore da\.;iriiage siir les opérations dest.iriées à fariliirr leiri' iilche 

II signale les modifications apporlL'cs dans la presrntalion des pnn- 
scirierits sttirilisr.~ et dans  leur c:onservaticiri asc!ptirluc. Coinirie dans  
l'édition préchderite, il traite de la stérilisalion du iii;itc~ricl cliiri:igical, 
et il ajoute qiiclque.; consiii6rations siir l'aseptisation des gants  de  
caoutchouc. On  trouver^, d ~ n s  cet ouvrage,, un chapitre nouvi,aii rela- 
tif A l a  désinleclion des locaux cootaniiriés, opération devenue obli- 
gatoire dans Ious les cas de maladies conlagiruses. 11 ritait utile, en 
effet, de donner toutes les indications pratiques sur Ice moyens de 
desinfrcter, non seulcinent les locaux, inais aussi les vi!t.eriicrits et lin- 
grs  qiii ont  etc! en contact avec les rrialniles et de  contrbler le rbsnltnt 
de c e t k  d~sirifei:l.iori. 

.JI. lc professeur GErard a 6galeincnt attire l'attention des médecins 
et deî phaririarieris siir la di'sirifeciion des livres. 

Eiifin, pour 6lre coiriplet, l'auteur a signal6 les lerniers travaiix sur 
la stérilisation des eaux polablcs par les  r:iyons ultra-violets, nielhode 
qu'il importait de decrirti en raison de son utilisation possible pour 
l ' as~pt isa t ion  de ceriairis liquides, 

Sous  sonirries c:onvainc:ii que cette druxibme bdition recevra, de la 
part dcs mL'dileins e t  des ptiaririnciens, le inêirie accueil que la pre- 
rniérc. 

Foi.rnulaii.c du grairsage Iiidusli-le1 (Les 1iit)rifiarit.s ; 
faliiirntiori : raffinage ; curii'eclion d c s  niilanges ; cont.rble chiiriique ; 
appliratioris pratiques. par J. J7rirrsc~, chimiste, laiireat de la Socil16 
d ' r r icoi i rageiner i t .  Voluirie de 315 pages. (Gdileiirs : II. Dcslorges. 19, 
quai des (;rarids-~~ugiist ins,  Paris; et  J .  Roussel, 1: rue Casiinir-Dela- 
vigne, I'aris). l'ri'; : 6 i'r. - Le graissage industriel a 6I.é l'objet d e  nom- 
breuses publications dans lesquelles les appareils ,oi.aisseiii.s d r  toutes 
catPgories sont dtIcrits a r ec  profusion d e  clichés. Lvs auteurs n ' on t  
oiiblié qii'nne chose, c'est de dtifinir les lulirifiaiits qiion met ilans ces 
gi';iisseurs. Ils cirit écrit des voliiriies pour a l ipr~~r idrr  aux iiidiistriels 
dcs gén6reliLés qu'aucun d'eux n'ignorait, niais ils se soril bien gardés 
de leur appi*eridre ce qiii 16,s intr'rrssait le plus : la nalui'e et  la cnm- 
position deslubriliünts, dont le norulire augiiiente sans cesse inesiire 
que se dévrloppe le rnacliinisme. 

Le prisent onvrage a pour but de corrihler celte Incurie. Les lut,ri- 
fiants d'origine végelale, animale,  minérale, leur Pahric::rtion et leur 
ral'finage spécial J sont étntliCs en  queiques cliapities triss condensés. 
La confection des mélnngcs, la fabricalion des huiles rorripound et des 
graisses corisi~tarites y sont. erposbs pniir la pr-eiiiiére l'ois. croyons- 
nous. Ces produits. qui sont géni.ralcrnerit vendus & des prix tri.s éle- 
ves, penvent etre aisi'inent contrdles ou rn2ine prépares par les indus- 
triels eux-mèrries, sans qu'il en rbsulte ancuut: coiriplication dans  la 
marctie de  leurs usines. 
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En ce qui concerne le graissage propreme111 dit, I'aiileiir l 'a  étudie 
en se basant sur les diverses catégories des iriachines a lubrifier, et, ii 
ce point de  vile encore, son travail diîîére de toiit ce qui a cl6 piiblie 
sur ce sujet. On y trouve condense la plus grande soinnie de données 
pratiques relatives a l a  fabrication et  à l'emploi des lubrifiants et ,  à ce 
titre, il sera bien accrieilli des iridiistrivls. 

Une table alphahbtique soigneusernerit etablie perrnel de lrouver 
instaiitaniiiient le mot cherché. 

1.e I~lamiclilniei~t, par  har ri.^^, ancien d i r~cte i i r  d'usines, et 
H u c s s s ~ ,  irigenieiir-c.hiiriisl.e,- 1 vol. di: 171 pages. (Gaiilliic~r Villars, 
éditeur, quai des Grands-Augustins, J5, Paris) l'ris : 2 f r .  50. Cet 
ouvrage se distiiigue des qiielqiies traites que nous possi;dons en fran- 
çais sur  les proctidés de blanchiment.  

Dans la première partie, les auteurs ont etuilié les principes srienti- 
fiques siir Iesqiicls sont  basees les méthodes iniliislriclles, ainsi que les 
traiteinents gcnéraux appliqutis au cours du blanctiirnent : agents de 
blanchiirieiit, procédés d e  titicreusage, théorie et  picitique du chlorage, 
lavages irieeaniques divers, essorage et  si'cliage, i'orrneiit autant de 
cha}~itrvs clans iesquels on trouve iivec une tri,s riche docuinenlation 
bibliographique el de nombreux sciikirias d'appareils, Luut ce qu'il 
importe dc  corinaitie de ces diverses questions. 

La secooiie partie est consacrSt: aux descriptions ilr rniitliodes prati- 
qiies ciiiploykes pour le ti~ai1eiiic:nL des tiilfiirerites niafières à hlan-  
chir : tesiiles vL;gdaux, tels que cotonnades, toiles de chanvre, de jute 
e t  de I j r i  ; fibres d'origine animale, cornirie la laine et la soie;  enfin, 
ma1ii:res diverses (graisses, savoris, niineraiis, aliinerits, e tc . ) .  Cette 
seconde p;irtie, conçue dans un but nettenieut pratique, contient la 
description cornpléte et detaillee des proct~i1Es einployes pour le blan- 
chiiricnt des differents eenresde fils et de  tissiis. I~esauieurs  ne  sesont  " 
pa3 borues citer quelques eseniples, niais ils donnenl,  tant  d'après 
leur experience pr:ctique que d'après les publications trançaises e te t ran-  
géres,  un grand r io i ib rede  proctidés d e  tuule sorie. 

Suus i i r i  kiible volume, le travail conticnt I'exposY d un grand noni- 
bre de faits. Cliiiiiistes et iridiislriels y truuveroiit des ienseigueiiierils 
qu'ils ~Iiercharaieii t  voineiiient dans noiiibre d'ouvrages inoins con- 
densés et  irioiris corriplets . 

Bl i i iac l i issage et nettuyage, par C i i a r i . ~ ~ ,  ancien directeur 
d'usines, et  HOUSSET, ingenieur chimiste.- 1 vol. de 16'2 pages. (Gau- 
thicrs-Villars, ~tlilcur,quaidesGrands-Augustins,33. L'aris).llrix : a  l'r.50. 
-La preuiière e t  de beaucoup la plus iniportanle partie de l'ouvrage 
coucernc- ie iilanchisaage: on  y trouve l'exposé des généraliles histuri- 
ques, st;itisliques el ecoriorniques, puis des chapitres spéciaux consacres 
ii l'csiarigeage, au lessivage, aux lavages. B I'interessant procidé de  
bouillage, et  enfin a u  sEchage, au repassage e l  I'apprèt. Les procedés 
de  netl.i>yage par les terres a Toulon, par les exlraits saponines et siir- 
tout par les benzines A détacher, sont étudies au cours des deriiiers 
chapitres. 

Tous deux praticiens spEcialistes des technologies cliiniiques ter -  
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tiles, les auteurs ont étudié chaqiie question de la façon la plus com- 
pli,te. 

Ce petit voli~rrie, de lecture t res  facile, sera consnlte avec profit par 
les prol't~ssionnels de la blanchisserie et  par les techniciens qui 
voudront se documenter sur  ces intéressantes lechnologies. 

Agenda Duood puor 1Sli (Chimie), par E. J A V E T . -  Un 
volume de 450 pages. (II .  Dunod et E .  I'inat, id i t tvrs ,  47, quai des 
Grands-Augnstins, Paris, VIB). Prix : 3 Sr - Cet agenda coniient, sous 
un format de poche, l a  qiiirttessence de ce qui interesse lc chimiste. 
On y trouve, condensées. les notions essentielles de physique, de chimie 
génki ale et  analytique,des explications pratiques e t  une  foule dv tables 
et formiiles usui~llrs d'une recherche facile. Entre autres additions 
apportbrs à l'édition noiivelle, noiis avons surtoiil reinarqiie un cllapitre 
nouveau de  thermochimie contenant toutes les donnetis csloriiriétri- 
ques déterminbes par les r6actioris chirniques et les chaleurs de for- 
mation des principaux compos6s rnineraox. 

4iinnwire d a  b i i r e m u  des longitudes ponr 1911 
(GAUT~IIER-VILI.A~IS, Éditeurs, 55, quai des Grands-Augustins, Paris) 
Prix : ifr.50.-L'Annuaircdu bureai ideslon; i tudespour l 'année 19 I l , s i  
précieux par le nombre de docurrients qu'il conlient, renferme cette 
annre ,  aprks les documents astronomiques, des tableaux relatifs ti la 
métrologie, ailx monnaies, a la géographie, h la statistique et  h la 
nie1t;orolugie. 

Les notices de cette année sont cclle de M .  Poincaré su r  la i 6 e  Confé- 
rerice de 1'Asscicialion gcindésiqiie interri;it.innale et  celle de M. Rignur- 
dan sur l'éclipse de soleil dii .17 avril 291%. 

Bul let in  dc IR station nennloglqoe de Maine-et- 
Loire, par L. . l lon~au,  directeur de la s ta t ion .  'P. VI, exercices 
4908-1909 et 1909-1910. - i:elte brochure contient des documents 
sur les vins des r(<coltes 1903 et 1909, par .hl. Noreau ; sur  l'emploi de  
la nicotine, du jusde tabac et del'arskniate de ploiribcnviiiçiiltiire, par 
N31. Jloreaii et  V i n e t ;  sur la liitte contre la  cochylis e t  le cigarier, par 
M M .  Maisonneure, Moreau et Virict. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

TABLE INTERNATIONALE D E S  POIDS ATOMIQUES POUR 1911 

A Argon. . . . 39.88 Ba i3aryuin . . . 137.37 
Ag Argent . . . 107 88 Ue ilerylliuiri . . 9.1 
hl Aluminium . . 27.1 Ui l l isir iulh.  . . 208.0 
As Arsenic . . . 74.96 Br I r e  . . . 79.92 
Au Or. . . . . 19i.Z C Carbone . . . 12.00 
B B o r r .  . . . 11.0  Cd Cadmium . . 112.40 
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Ca 
Ce 
CI 
Co 
Cr 
Cs 
Cu 
4' 
Er  
Eu 
F 
Fe 
Ga 
Gd 
Ge 
H 
He 
Hg 
In 
I r  
1 
K 
Kr  
La 
Li  
L il 
R'g 
Il n 
SI O 

N 
N R 

Y t~ 
K d 
'Je 
Ni 

Calcium . . . 
Cerium . . 
Chlore . . . 
Cobalt . . . 
Chrome . . . 
Cresiurn . . , 

Cuivre . . . 
n,~sprosiurri . . 
Erbium . . . 
Europium . . 

Fluor.  . . 
Fer . . . . 
Gal l ium.  . . 
Gadolinium . . 
Germanium.  , 

Hydrogène . . 
Hklium . . . 
Mrrcure . . . 
Indiuni . . . 
lridium . , . 
Iode . . . . 
Potassium , . 
Krypton . . . 
Lanthane. . . 
Li th ium.  , , 

Luliitiiirri. . . 
Magnesiuni . . 
Manganèse . . 
Molybdéne . . 
Azote. . . . 
Sodium . . . 
Niobium . . . 
N6odyine . . 
Ndon . . , . 
Nickel , . . 

Oxygène . . . 16.00 
Usminrn . . 190.9 
Phosphore. . . 31.04 
Plorrib. . . . 20710  
Palladium. . . 10fi.7 
Praséodyme . . 140.6  
Platine. . . . 195 2 
Radium . . . 226.4 
Rubidium. . . 8.3 45 
Rhodium . . . 102 .9  
Ruthénium . . 101.7 
Soufre. . . . 33 07 
Samarium. . . 150 .4  
Anti:noine . . ,120 2 
Scandium. . . 44.1 
Seléniiim . . . 79 2 
Silicium . , . 58.3 
Elain . , . . 119.0 
Strontiiini. . . 87.63 
Tanta le  . . . 1X1 O 
Terbium . . . 139.2 
Tellure. . . . 127.5  
Thorium . . . 232.4 
Titane. , . , 48.1  
Thallium . , . 20I .0  
Thulium . . . 168.5 
Urane . . . . 238 5 
Vanadium. . . SI .O6 
Tungstène. . . 184.0 
Xénon.  . . . 130.4 
Yttrium . . . 89 .0  
Ytterbium 
(Neoytterbiurn) . 172.0 
Zinc . . . . 65.37 
Zirconium. . . 9 0 . 6  

D k r e t  relatir la réprension des rraaden d ~ n ~  la 
vente tlew pi-odnitn de Irr iuucrevie, de IH c o n f i ~ ~ r i e  et 
dc la elioculnterie. - Nous publions ci-dessous l e  décret qui 
vient d'6ti.e rendu B la date du  19 decernhre 1910 pour l'application d e  
la loi de  1905 aux commerces des proriilils de la sucrerie, de  la confi- 
serie et de la chocolaterie (Journal ocficiel du 20 décembre 1910). 

TITRE P. - S u c r e s :  g l u c o s e s ,  m i e l s  

1. - SUCRES. - Art. l e i .  - La denomination sucre rnfflné est reser- 
vée ai1 sucre e n  grains, en pains, en tableltcs ou eu morceaux, conte- 
nant 99gr.3 de  saccharose pour 100 gr.  de produit sec, ainsi qu'aux 
semoules et poudres qui en proviennent. 

La dRnomination sucre blanc cristallisé est  réservee au sucre con- 
teriarit pliis d e  98 et  rrioins de 99,; p.100 de  saccharose. 
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Les dknorniriations sucre d e  bus t i l rage ,  sucre r o u x  sont réservées 
au  sucre renfermant plus de 83: et iiioiris de 98 p.100 de saccliarose. 

La dénomination cassonade est r~se rvke  a u  sucre brut de ranne.  
La  denorninalion candi ou maillettes est réservée au ~ a r c h a r o s e  

obtenu en gros cristaux. par cristallisation lente des dissolutioris d e  
sucre. 

Les denorninations vergeoise, bdlnrde  sont réservées aux  produits 
inf'erieurs, i I ' i tat  solide, provenant du ral'finage du sucre. 

La derioiriiriation niélasseest reseivee aux produits inférieurs, à I'Gtat 
liquide, provenarit de  la fabrication ou d u  rai'linage dcs sucres de canne 
ou de  betteraves. 

La dt~riurriirialiori sucix in terver t i  eqt réservee ail produit obtenu 
par la transfoririation du sucre eri un mélange de  glucose et de lebu- 
lose. 

Le sucre interverti ne doit pas rerifcriiier plus dc  80p.100 de sucre 
non interverti, de 23 p.100 d'eau, r i i  plus de 0 , s  p.100 de  rnalikres 
rriinérales. 11 ne  doit ren termer aiiciirie sui~slance toxique. Son acidité 
~naxirria doit correspondre a 35 centigr. d'acide sulfurique pour 100gr. 
de  produit. 

Art. 2. - II est. interdit de tieleiiir ou de transportrr  en vue de ia 
vente,  de riidtre en vente ou de vendw, pour 1'alimerit.ation hurnairie, 
des inelasses contenant soit des substances toxiques, soit plus de 
12 p.100 de inaiikres minérales qiielconques. 

Art. 3. - 6 e  const tue  pas une falsilicatiori l n  coloralion artificielle 
des sucres ilaris les c:r~ritiitiiiris dC.teririirit.es par les arrCti,s rriiriist~riels 
prévus l'article "> du prcsent régleiiierit. 

11. - G ~ c c o s ~ s .  - Art .  4. - La tl~riu~iiiriatiori ylucosr t~~usse' est, 
rt;servt;e à ia irialiére sucree obienue par saccliarification titds inaliè- 
rcs aiiijlacties au  moyen d'un aride, presentant une  acidité inaxiiiia 
correspondant A 5 decigr. d'acide suilurique pour 100 gr. de produit, 
coiikriaut au plus 23 p.lOO d'eau, 13 p.lOO de dextrine, 1 5 p-100 d e  
matiércs rniiierüles, et ne conleiiant aucuiie substance toxi lue. 

Lcs derioniinalioiis glucose cristal,  sirop crislal sorit reservees à 
la maliére sucree obtenue par saccliai.ificaiiori des rna1ii:res airiylacres 
au iriogeu d'un acide, preseiitaril une acidité iriaxiiria corresporid;irit 
à 2 d cigr. d'acide suI'urique pour 100 gr .  de protliiit, coiitenaiit au  
pIus2Z j .100 d'eau, 45 p.,l00 de dexiririe 1 11 100 de matières iiiinera- 
les, e t  ;e coiilenant aucunc siibstauce toxique. 

La iieriorriiiiation multose eat riiservCe a la iiiatitre sucrée obteriuc 
par  sa~:~:hili~iLicatio~i des iiiatii'rra airiy1;icrrs par voie biologi~lue. 

111. - -  A1i~i.a. - Art. 5. Lü  derio~riination micl s'applique exclu- 
siverrient au iiiiel produit par les abeilles. 

Toutefois, lorsque, pendant la pcriode normale de production du 
miel, les abeillcs orit et$ n o u r r i ~ s  a l'aide de sucre ou de substances 
sucrees autres que le niiel, le produit oblenu ne peut &Ire designe que 
sous l a  dénoiiiiriation miel de sucre. 

La dtinoinination miel ne peut 12ti.c employée pour designer un miel 
carairielise par chau1f;ige ou conteliant plus de 25 p.100 d'eau. 

A i t .  6. - fi'est pas considcie coiiiiiie uue falsification l'addition au 
miel de nialieres sucrees aliinentaires, niais à la condition que ces 
ruatii:res soit:rit pures. Ce nidarige rie peut être désigne que soiis la 
dénoiniiiütion miel artiliciel ou miel funtuisie. 
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Il peut être coloré dans les conditions fixces par les arrêtes minis- 
teriels prévus l'article 27 du préwnl decret. 

Art. 7 . ) -  Le qualificatif pur  oii l'indication d'une rkgion d'origine 
ne peut s'appliquer qu'au niiel produit par les abeilles à l'exclusion du 
niiel de sucre. 

TITRE IL. - Confiserie 

Art. 8. - Les produits de la confiserie auxquels s'appliquent. les dis- 
positions d u  prdsent titre comprennent : les fruits confits: les pBlcs de  
fruits et les sucreries. 

Sont considei~ées comme sucrerirs loiites les préparations aliinen- 
taires dans lesquelles le sucre constitue I'éli.rnent dominant,  i l'exclu- 
sion des confitures, gelées et  marinelade;. 

Art. 9. - Ne sont pas considi;rP_s cominc des ralsifications, en ce 
qui concerne les produits visris ali présent titre : 

I o  I,'eriiploi de inalikrcs siicri;cs autres qiie le saccharose (miel, sucre 
interverti, glucose massé, glu *ose cristal, rnaltosr), condition que 
rien, daris la d~irioiriiriation erriplog6e ou daris Irxs iiieriliciris qui I'ac- 
coinpagnent, n e  pii ise laisser supposcr qiic les produits ont été prk- 
parés excliisivement au sucre ; 

2" L'emploi du talc dans la limite de  I gr.  par kilo. du produit pt à 
la condition que cette substance serve exclusivement a en saupoudrer 
la surface ; 

3 0  La preserice dc  faibles quantités de cire, de blanc de baleine, 
d'huiles vegetales, de vaseline ou de  paral'fine pures, de frcule ou 
d'ariiidon, par suite de l'emploi de ces subslances p o u ~ l æ  p r~pa ra t ion  
de la surface des appareils de Sabricalion en contact avec les pro- 
duits ; 

40 L'emploi, dans la préparation des dragées et pralines, d'amidon, 
de dextriric ou de matieres amylacées, niais dans une proportion infé- 
ririire B 4 g r .  d e  ilextrine ou d';irriiiIori pour 100gr.  ilc 1'eriiul)age. 
Lorsqiic cette proportion es t  d6passéc, les produits ainsi prcparcs doi- 
vent r t re  designts sous les dCnominations drny&s- fc~r ine ,  pral ines-  
faritte, demi - f i r inc ,  d e u x  t iers [ur ine ,  trois g?mrn t s  f 'ari~lc: sui- 
vant les p~opor t ions  de inatières aniylacées employées daus l 'enrobage 
desdites dragees ou pralincs ; 

5" La siibstitution totale ou partielle de la gdlaline, de la gdose ,  de  
l'eiiipois de fecule ou d'amidon, à la gomme ou au  blanc d'ueul', dans les 
produits fal~riqués habituellementavec de la gorrirrie ou du blaric d'œuf, 
mais A l a  condilion que ladt.nornination des produits ainsi pr:~pau'é ne 
contienne pas le mot yomme et soit suivie iiniriédiateinent du qualifi- 
catif fanlais ic;  

6 u  La coloration, dans les conditions fixees par les arrêtes rninisté- 
riels prevus a l'article 27 du present decrct. 

Toutcl'ois, e n  ce qui concerne les sucreries coutenant du suc de  
rbgiisse, la parlie colorée des proiluits devra renferincr au  inoins 
4 p .  100 de suc de réglisse ; 

7" La d~coloraticiri par l'acide siill'iireux des fruits destinés B etre 
confits ; 

80 i,'arotiiatisation, t~ l'aide de produits rialiirels ou syrillir:tiques, 
dans les conditions fixées pa r  les arrêtés ininisteriels prevus & I'arti- 
d e  27 du present ddcret. 
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Toutefois, dans le cas od I'riromatisation est obtenue, meme par- 
tiellement, avec iiri  parfum synthétique, si le nom d'lin parfum naturel 
ou d'un fruit parfume figure dans la dbnominatioo, celle-ci doit ktre 
accompagnée de  Iri  mention arome artificiel. 

Art. 10. - Est autorisé l'pmploi de l 'or. de l 'argent, de l'aluminium 
piirs, pour la niEtallisation des sucreries. 

TITRE III. - Confitures, geldes, marmelades. 

Art. 1.1. - Les dénominations confiture dp.. , gelcede. ., marmelade 
d e  ... suivies de l'indication d'un nom de fruit,, sont réservées aux pro- 
duits obtenus excliisivement avec dii sucre raffinP, du sucre cristallise, 
de  la cassonade ou du sucre roux et des friiits ou jus de friiits, frais, 
ou conserves dans  les condilions fixées a l'article 43 du présent dt'cret. 

Ont seuls droit la mention pu r  fruit et sucre, les produits ainsi 
définis. 

Art. 12. - Ne sont pas ccinsidkrkes comme des falsifications des pro- 
duits définis à I'arlirle I I  e i~dcss~ i s  : 

i0 1,'adiiition d'acide tartrique ou d'acide citrique purs dans la 1irnit.e 
de 2g r .  par kilo. de produit;  

2O L'addition de cocheni l l~  en vue d'en aviver la coiileiir. 
Mais 11,s produits qui on t  subi ces additions perdent tout droit ii 

l'appellation confiture pur fruit. 
1,eiir d6nornination peut toutefois etre accompagnee de  la mention 

pur sucre. 
Lorsque l'addition d'acide tartrique oii d'acide ciirique purs dépasse 

l a  limite de 3 gr .  par kilo. de produit, la diinornination employée doit 
Plre iiriiriédiaterrieut suivie d u  rriot far~lrzisi~ 011 acldu1é. 

A r t  3 - Ne sont pas consid~.rties coirime des falsifications, en cc 
qiii concerne les confitiires, gelcies et. iriaririelades visiies aux iirtir:lesII 
et 1 2  ci-dessus : 

i0 1.a siibstitulion partielle ou totale au  sucre d 'une autre matiibre 
sucrbe aliinentaire, [naisil la rondition qiie la dénomination soit irnrné- 
diaternent suivie di1 mot fu?ilaisie ou gl?tcosé, ou de  tout autre quali- 
ficatif indiquant cette substitution ; 

2O La  coloration par d'autres matières colorantes qiie la eochenillet 
dans les ccinditions tixbes par les arrPtes niinisteriels prévus à I'arti- 
cle 27 du présent décret, mais à la condition que la di'nomination soi, 
irnrnédiateinenl siiiviedu moi funtaisip oii color@; . 

3O I.'aroinatisation, par addition d'esseuces naturelles ou artificielles, 
dans les conditions fixiies par les arreti~s riiiriisttiriels prevus a I'arii- 
cle 27 d u  présrnt  décwt,  inais à la condition que la d2nomination soit 
irninbdiatement siiivie du rnot fmltuisie ou aromr! artiliciel; 

4O L'addition de  gelose, de gélatine, dc  gonimc on d'empois, mais 
l a  condition que la dénomination soit immédiatement suivie de I'indi- 
cation du produit ajout(!. 

Toutefois, la denorninalion doit Ftre imm6diatement suivie du qua- 
lificatif artificiel, lorsque le produit est à la fois acidulé, colort;, aro- 
matisé artificiellement et qu'il a subi l'addilion de l 'un des produits 
vises au paragraphe 4 du p&ederit article. 

Art. 14. - II est interdit de d i t en i r  ou de  transporter en vue de la 
vente, de rrietlre eu vente ou de vcritire, sous lrs d6norniriations iridi- 
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quees aux articles 11 et 42 qui pre'cédent, des confitures, gelées et mAr- 
,nelades contenant plus de 40gr. d'eau pour 100gr. de produit. 

Arl .  4.5.- I l  est interdit d'employer, dans la fabrication dcs confitu- 
res, gelées et marmelades, dm fruits, parties de  fruits ou jus de fruits 
conserv6s par ~ d d i t i o n  d'un produit anliseptique. 

Exception est faite pour l'acide sulfureux, qui peut étre employC ii 
la conservation des fruits ou parties de fruits desseches, dans la 
liniite de 100 milligr. par kilo de produit sec. 

TITRE IV. - Cacaos et chocolats. 

Art. 16. - La dénomination pdte de cacao est réservee à la pate 
obtenue par I'écrasenient des amandes de cacao torrefides, dPcorti- 
quées et d ~ ; ~ e r m é e s ,  de facon a n e  pas contenir plus de 2 p:100 de 
dibris de coques et de germes, privee ou non d'une partie d e  sa rnatibre 
grasse par expression ti chaud, additionnée ou non de beurre de 
cacao. 

Art. 17. - Les dénominations cacao en poudre, poudre de  cacao 
sont réservées au produit ~ b t e n u  par l a  pulvérisation, aprks diigrais- 
sage parliel, de la pàte de cacao 

Art. 18. - N'est pas considerCe comme une falsification l'addition 
aux amandes dc cacao destinées à la preparation de  la poudre de 
cacao. de carbonates alcalins ou d'alcalis, il la condition que la quan- 
tité ajoutée n e  dépasse pas 5 gr.  75: de carbonate de potassium ou une 
quantité Pquivalente d'un autre carbonate alcalin pour 100 gr.  de 
cacao supposé sec et dlgraissé et que la poudre ainsi obtenue ait con- 
serve, sans addition d'aucune substance susceptible de  l'acidifier, une 
réaction l ~ g é r e m e n t  acide. 

La denoiiiinçition employée pour designer les produits visés au  pre-' 
sent article doit éthe accornpagnee du mot soluhilisC. 

Le qualificatiP soluble n e  peut être ajouté ti la dénomination des 
poudres de  cacao visles soit A l'article 17 ci-dessus, soit a u  présent 
arlicle. 

Le qualificatif pur s'applique exclusivement au produit défini B 
l'article 17 ci-dessus, ainsi qu'h ce même produit solubilise sans addi- 
tion de siibstances chimiques. 

Art. 19. - La dinomination beurre de cacao est réservée ti la 
matii3re grasse extraite des amandes  de cacao ayant subi ou non le 
traiternerit ilestirit à la piéparat.inn des pourires de cacao soliibilist!. 

Art. 20. - Les dénominations choco/at, cacao sucré, sont rciservees 
au produit obtenu par le mélange de  sucre e t  de  pâte de cacao ou de 
poudre de cacao en proportion telle que 100 gr. du produit contiennent 
au moins 32gr.  de pâte ou de  poudre de cacao. 

Art. 41. - Doivent porter la dénomination sucre a u  chocolat, sucre 
chocolaté ou sucre a u  cacao, les mélanges de sucre e t  d e  pdte de 
cacao ou de  poudre de  cacao contenant moins de  38gr. de  pàte ou de 
poudre de cacao pour 100gr.  de produit. . . 

Art. 22. - Ne sorit pas consid6rees comme des falsifications, en  ce 
qui concerne les produits vis&. a u  prdsentt i tre : 

l o  L'addition de matikres aromatiques naturelles ou  artificielles, 
dans les coriditioiis fixées par les airétEs ininisteriels prevus a l 'arti- 
cle 27 .du present décret .  
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Toutefois, lorsque l'arome est dB, même en partie, A des matiéres 
aromatiques artificii~lles, si le nom d'un parfum naturel ligure dans  la 
denoiriination, celle-ci doit être accompagnée de la mention arome 
artificiel ou du mot vanilliné. 

B o  L'addition de niaiières sncrles alirnerilaires autres que le sucre, 
de matiéres arriylacees ou de matières coni~stibles quelconques, mais 
& l a  condition qiie l a  denomination soit suivie d'une riierition faisant 
connaitre la quantité et la nature des matières ajoutees. 

Toutefois, les dhorriinalions chocolat lacle, chocolat au lait, cacao 
lacté, cacao au lait peuvent étre employées puur désigner les pro- 
duits contenant 13p.100 au  moins de matikres solides obtenues par 
l'évaporation du lait pur, ecrCrné ou non. 

3" L'emploi de  p%te ou de poudre de cacao solubilisé dans  les condi- 
tions visfies par l'article 18 du présent décret, niais & la condition que 
la dénomination soit suivie du mot solubilisé. 

4.O Le vernissage des objets en chocolat au moyen de l a g o m m e  laque 
ou du benjoin. 

Art. 23. - Les sucreries enrobées dans  une couverture de chocolat 
peuvent être désignées sous une dénomination corriprenant les mols 
a u  chocolat, B la condition que ladite couverture soit constituhe exclu- 
sivement par du  chocolat. 

Toutefois, n'est pas considérée coinme une falsification l'incorpora- 
lion au  c1ir)colat de  coiivertiire de  matières comestibles quelconques, 
dans la limite de 5 p.100 du poids total de cette couverture. 

TITRE V. - Suo d e  r6glisse. 

Art. 14. - La denomination suc de réglisse, accompagnke ou non 
du qualikatif  pur. est reservee au produit obtenu par extraction de 
tout ou partie des matières solubles contenues dans l a  racinede réglisse 
et contenant au plus 13  p.100 d'eau. 

Ce produit peut seul étre désigne sous le qualificatif pur. 
Art. 25 - Ne sont pas considérées comme des falsifjcations : 
1 0  L'addition a u  suc de réglisse de  produits aromatiques, dans les 

conditions determinées par les arrêtés minisleriels prévus A I'arlicle 27 
du présent drcre t ;  

2O L'addition de matikres sucrées alimentaires ou de goinnie, A con. 
dition que le produit contienne encore 6 p 100 de glyeyrrhizine. 

Toutefois l a  denomination (lu produit ainsi additionne ne  peut plus 
être accompagnée du qualificatif pur. 

3O L'addition de matierrs sucrées alimentaires, de gomme, de 
matières féculentes et  de  dextrine. 

Ce mblange peut encore Etre désigne sous l'appellation suc de 
re',qlisse, ti la condition qu'il contienne au tnoins 1,s p.100 de glycyr- 
rhizine. 

La dénomination employée doit 6lre accompagnée d'un qualificatif 
faisant connaitre la nature des produits ajoutes. 

TITRE VI.  - Dispositions géndralea. 

Art. 2.6. - II est  interdit d'eniployer, pour les eiiveloppes, eiiiballa 
ges et ricipients en  contact direct avec les produits visés au présent 
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dccret, de l'étain contenant  plus dc I 2p.100 d e  pioirib ou plus de 
3 p.100 de tout autre métril. 

Art. 27. - Est interdit l'emploi, dans  la fabrication des produits 
visés par le rkglemeiit : 

1 9 1 2  nintiPres colorantes autres que celles dont  I'ussge cst dèclarè 
licite et  dont le niode d'emploi es1 regleinente par arrétés pris de con- 
cert par les ministres de  l'Agriculture et de I'lntbrieur, sur l'avis du 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie de  
médecine ; 

2O De produits chimiques aromatiques autres que ceux autorisés dans 
les conditions ci-dessus. 

Art. 28. - Dans les eta blissements où s ' ex~rce  le commerce des mar-  
chandises visres au  présent dc'cret, les prodiiils inis en vente ou le6 
rtcipients ou emballages qui les contiennent doivrnt por tw uneinscrip- 
tion indiquant, en  caractères ~ p p a r e n t s ,  l a  denomination accompagnée 
des menlions et qualiôcalifs privus aux articles 1, 4 ,  5,  6 .  9, 11, IS, 
13,16, 17,  18, 20, PI,  22, 23, 44 e t  25 du present décret, sous laquelle 
ces produits sont mis en  vente. 

Ces mentions e t  qualificatifs doivent ètre redigts sans abréviations 
qui soient de nature a t romper  l'acheteur sur leur signiticstion, et 
inscrits en cnractéres de dimensions au moins égales 8 l a  rnnitié .des 
diniensions des caractéres les plus grands figurant dans l'inscription e) 
de même apparence typographique. 

En ce qui concerne les chocolats, ces mentions et  qualificatifs doi- 
vent &Ire imprimes par moulage dans la @te de chacune des tablettes 
oudivisions de tablettes, d'un poids superieur ti iOgr. ,  délivrees isole- 
ment  sans  enveloppe, A l'acheteur au  détail. 

L'iriscriptiori portée sur  les récipients ou eritballages d a n s  lesqiiels 
la iriai~chandise est livrée au consomrnateur doit iudiquer, en carac- 
téres apparents, soit le poids net, soit le poids brut  et  l a  t a r e  d'usage. 
Cette inscriptiun n'est pas obligatnire pour les  récipients ou emballages 
contenant exclusivernent des produiis vendus la pihce. 

Art. 29. - L'emploi d e  toute indication ou signe susceptible de créer 
dans l'esprit de l'acheteur une confusion siir la nature ou su r  l'origine 
des produits visés au present dkcret, lorsque, d'après la convenlion ou 
les usages, 1~ désignation dc l'origine attribuée A ces produits devra 
ktre ccirisidérée conirne la cause principale de  la vente,  es t  interdit en 
toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment : 

1 O  Sur  les reeipients et  einballages; 
2 0  Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout  autre appa- 

reil de fermeture ; 
3 O  Dans les papiers de  comtnerce, factures, catalogues, prospectus, 

prix-courants, enseignm, affiches, tanleaux-reclaiiies, annonces, ou 
tout autre moyen de publirite. 

Art. 30. -Un delai de six inois, R dater de la publication du présent 
rbplzinerit, est accordC? anx intriressés p o u r  se coni'orriier aux prescrili- 
tions de l'article 28 du présent décret. 

A m è t e  rendu en excoulion du dçeret précédent. 
- hl. le niinistre de  l'Agriculture a rendu, le 19 dkceinbre 1910, 
I'arrkté suivant en exécution di1 décret qu i  prdcéde, notamment de 
l'article 27 (Journal officiel. du 20 décenibre 19 10). , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Art. iCr. - Est  autorisé, pour la coloration du mir1 artificiel, des  
siicrerics, fruits confits, pktes de  fruits, confitures, geldcs, marmelades,  
l'emploi de la cochenille et  des nialiéres colorantes ~egela les ,  Bl'excep- 
tion de  la gomme-gutte et de I'alonit napel. 

Ar t .2 .  - Est autorise.poiir l'azurage des sucres, l 'outremer et le bleu 
d'indanttirbne (N-dihydro-anthraquinone-aine).  

Art. 3. - A  titre exceptionnel, il est permis d'employer, pour la colo- 
ration des sucreries, fruits contits et pâtes de fruits, les couleurs 
ci-aprks, dérivees des goudrons de  houille, en raison de leur emploi 
r e s t r i n c  ou de la tres minime quantile de substance nécessaire & pro- 
duire leur coloration, mais à l a  condition que lesdites couleurs soient 
commercialement pures, ou melangées à du sucre, de  l a  dextrine, du 
sel ou du sulfate de,soude, et qu'elles ne renferment aucune substance 
toxique : 

Suit la liste des 21 rnatikres colorantes autorisees et qui sont les 
mgmes que celles autorisées dans la palisserie et dans certaines 
liqueurs (voir ce Recueil, ,1910, p .  204). 

Art .  6. - Est autorise le reverdissage, a u  moyen du sulfate de cuivre, 
des fruits nalurellernent verts destines h être confits, mais B In condi- 
tion que la quantite de  sel de cuivre emplo,yee soit telle qiie le produit 
reverdi ne renferme pas plus de  100 milligr. de cuivre par kilo. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous informons nos lrctciirs qu'en qiialit6 de secrétairr gsnéral. du  
Syndicat des cliiinistes, nons nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le peimettent. de procurer des cliiinistes aiix industriclsqui en ont 
besoin et des places aux cliiinistes qui sont à la recherche d 'un eiiiploi. 
Les insertions que nous Saisons dans les Annules sont obsoliirneiit gra. 
tuites. S'adresser à M .  Crinon. 45, rue Turenne, Paris, 30. 

Sur  lademande de 11. le srcrétairi? de l'Association desanciens é h e s  
de l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en  s'adressant à lui, 3, rue 
Michelet, Paris, 6.. 

L'hssociation amicale des anciens Blévrs de l'Institut national agrono- 
mique est a rridmc cliaque :ciintic d'olfrir B MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le coiicours lie plusieurs ingi5riiour.s agronomes. 

Pribre d'adrosscr les demandes au si@ social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

L'Association des anciens elpves du laboratoire de chimie analytique de 
l'Universit6 de Gi.névo nous prie de faire savoir qu'elle p ~ u t  otfrir des 
chimistes capables et expiirinient;~~ dans tous les domaines se rattachant 
h la chimie. - Adresser les demandes i l'Ecnlo do chiiriie, a Genève. 

UN EMPLOI DE CHIMISTE au ~aboratoiremunicipat d e  Rriins va se 
trouver vacant ; le trait~rni.iit de début 

est de 1.500 f r . ;  le niinirnurri d'5.e rst 21 ans LPS candidats sont pries 
d'adi~eswr leur ileiiiande au Ih-ecteur du Laboraloiro muiiicipal, Y,  rue du 
Jard, a Heiins. 

Le GPrant : C. CRINON. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TRAVAUX ORIGIIAUX 

Par M. P. BRUYLANTS, 

Docteur en sciences. 

M.  Pinerua Alvarez a public (1) une note sur  la séparation élec- 
trolytique du nickel et du  cobalt. ' 

La séparation électrolytique de ces deux niétaux présente un '  
int6rCt rkel, tant  au point de vue  thkorique qu 'au point. de  vue 
pratique ; aussi a-1-elle donné lieu à. de noiilbreux ti-ava~ix. 

Elle intéresse les praticiens, puisque toutes les illéthodes gra- 
vimétriques nécessitent des  manipulations Ionsues e t  difficiles ; 
elle ne présente pas u n  moindre intkrét au  point de vile théori- 
que, ces deux métaux étant  très intimement liCs par  toutes leurs 
propriétés ; leurs potentiels électrolytiques, notamment, sont 
presqu'identiques (pour le nickel 0,228 volts (2), pour le cobalt 
0,232 volts), et I'on sait  qu'une skpai-ation nett,e de  d e u i  rriktaux 
par électrolyse exige au rnnins une dillarence d e  O,% volts. 

Er1 gh6ra1 ,  pour réaliser cette scpar:ition, on a precoriisé l'eni- 
ploi de rEactifs au rripyen desquels on rend complexes les ions de  
l'un des métaux,  sans altkrer les ions de  l 'autre;  on arrive ainsi 
A Uoigner suffisaniment les potentiels électrolytiques. 

C'est également s u r  ce principe qu'est basée la méthode de. 
M. Pinerua Alvarez ; le réactif qu'il emploie es1 le cyanure p o t w  
sique. 

11 y a deux ans,  j'ai fait de nombreux essais dans  -CR sens au . . .  . 

Iatioriitoire de M Classen, . 4 i x - l a - ~ h a ~ e l l e ;  les compos6s cynn- 
hydriquessurtout oritfait'l7ol,jet d 'un travail approfondi ; n ' a y l n t  
obtenuque des résultats négatifs, j e  n'ai pas cru devoir les signa- 
ler. Le travail de II Pinerua Alvarez m'ayant  vivemen1 intbrcssk, 
j'ai cherché appliquer sa méthode j'ai cependant dû  me borner 
k des essais purement qualitatifs,  les indiCations donnkes par  
1':iuteur manquant  en ccrtnins points de  précision. 

Voici ces indications : CI Si I'on a,joute d u  cyanure d e  potasiium 
a $ u n  mklange convenable de sels de nickel et de cobalt, dissous 
a. dans l'eau bouillie froide, rbceinment satarée b O D  [le gaz sul- 
« fureux, il se  forme u n  cobaltocyanurede nickel : Co(CAz)Wiii", 

( i )  Annales de chimie analytiques, I S f  O. p .  i60. 
(2) Pour la valeur 0,283 volts de I'hlectrode au caloniel. 

F ~ Y R I E ~  1911. 
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u decouleur jaune, qui,  après lavage et  dessiccation, devient vert.)) 
(( . . . (c E n  dissolvant O gr.5 cle ce composé d a n s  u n  liquide 
K formé de 100 cc. d'eau, de 40 cc. d'Azt13(D = 0,927) et  de Sgr .  
(( de (AzB'j2SO\ on peut obtenir, au  bout  de deux 1icurc.s (en 

électrolysant le dit  liquideà. froid, avec un  cuuiant I)S1OO = 0.4 
amp.  et  3,7 à 4 volts), un  rlépdt brillant de nickel exempt de 

a cobalt B. . . a P a r  consbquent, l a  séparation du  nickel ~t 
du  cobalt peut se faire a u  moyen de  l'électrolyse de  leurs sels 

u en opérant comme nous l'avons indiqué, mais il y a encore 
N plusieurs questions A ktudier, qui  feront l'objet de  t ravaux ulté- 
a r ~ e u r s  )). 

Avant de rapporter l'essai qualitatif q u e  nous avons fait ,  nous 
pr6senterons les observntioris suivantes : 

1 0  Quelle quantité de  cyanure potassique faut-il njoutrr au  
mtslange convenable des sels de riiclcel et de cobalt? C'est une 
donnée importante;  en effet, avec u n e  quantité insuffisante, la 
précipitation est incomplète, et,  avec u n  excés, le précipité se 
redissout ; dans les deux cas, les deux iilétnux se retrouvent 
d a n s  le filtratum, et il me  semble bien difficile d'en déterminer 
exactement la proportion, car  la rdaction est assez complexe ; le 
premier stade est la précipitation des cyanures 

N ~ ( C A Z ) ~  e t  Co(CAz)' 

Le cyanure de  cobalt forme, en présenced'un cyanure alcaliri, 
le sel doiihle ion complexe tktravalent Co(CAz)B - - - - (1) qui ,  
en présence d'ions Ki + +, forme un  sel nickelique insoluble 

Ni2Co(CAz)6 

Celui-ci se  dissout d a n s  le  cyanure de potassium en donnant 
finalement les deux ions complexes : 

Co(CAz)6 -- -- et N ~ ( C A Z ) ~  -- 
De rnéine, le cyanure d e  nickel se  dissout en pr6sence d'ions 

G A Z  en formant N ~ ( C A Z ) ~  - -. 
2 O  En ajoutant  du  cyanure potassique a u  mélange des sels d e  

nickel e t  de  cobalt, jusqu'à ce qu'on a i t  atteint le rnaxirnuin de 
précipitation, ceqiii doit,, sernlile-t-il, être le désir de  l'auteur, je 
doute  que le  corriposé K i % o ( C h ~ ) ~  soit seul à se former ; il doit 
coexister non seulement avec le cyanure nickelique, mais encore 
avec le cobaltocyanure cobaltique Co2Co(CAzjC, qui doit se former 
en nidine temps que  le cobaltocyanure d e  nickel. 

(1) Eri I'abserice d'acide sulfureux, i'iuu C u j C ~ z , ~ .  . ': se transformerait 
facilemen1 en ion trivalent Co (CAz)O. ' '  
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Voici l'essai qualitatif que j'ai fait : le niciicl el le cobalt à l 'é ta t  
de sulfate, en quantité calculée pour  former environ Ogr.50 de  
cobaltocyanure de  nickel, sont dissous dans  40 cc. d'une solution 
satiirée d'acide sulfureux ; on ajoute une solution f r a k h e  de cya- 
nure de potassium pur ,  jusqu'k ce que le précipité soit le  plus 
considérable; aprbs filtration, lavage et  dissolution d u  précipité 
dans le liquide indiqué, on électrolyse avec la capsule de platine 
rodée ct l'anode discoïdale ( 2 ) .  

Voici les résultats : 
i0 Le filtratum, évaporé A siccité en présence de  S04H2 concen- 

tri ,  renferme du nickel et du cobalt. 
2-13 dépbt métallique, dissous dans Az03H (en laissant un 

résidu charbonneux) et kvapork avec SO'H2, renferme d u  nickel 
et du cobalt. 

3 Y a  solution 6lectrolysée, évaporée de même avec SObHa, ren- 
ferme encore les deux métaux. 

Les faits s'expliquent aisément : 
in Le filtratum doit renfermer encore les deux métaux pour les 

raisons indiquées plus haut.  
2-e dépbt m6tallique doit kgalement renfermer les deux 

métaux, puisqu'avec le mode opératoire indiqué, le cobalt ne  s e  
trouve que partiellement A l 'état d'ions complexes. 

3 0  Enfin, le fait de retrouver d u  nickel d a n s  la solution élcctra- 
1yi.e s'explique parce qu'il peut également s'y trouver S l'état 
cnmplexe, le cyanure nickeliqiie d u  précipité se dissolvant dans 
AsHS en forrrianl les ions Si(AzH3)8 + + et Ni(CAz)'-- d'après les 
équations suivantes : 

N~(CAZ)~ + 2AzI13 = PI '~(AZII~)~  t f + S(AzHa+) $. 2 CAz 
Ni(CAz)' + 2(AzH4-1) + ZCAz- = Ni(CAz)(-- f 2(Az1Ib+). 
De fait, on n'a trouvé que dcs traces de nickel p a r  le  réactif si  

sensible de  Tschugaeff à la diméthylglyoxime. 
Larecherche d u  cobalt a été faite au  moyen d u  P-nitrosonaph- 

tol ; on a obtenu, dans  les deux premiers cas, d'abondants préci- 
pités. 

Il résulte de  ceci que le procédé préconisé par  RI. Pinerua 
Alvarez, du  moins tel qu'il est décrit dans les Annales de chimie 
nnalylique, ne donne pas de rksultats, mSme approchés. Peut- 
&tre y a-t-il erreur typographique ou oubli d'une condition 
esscnticlle. 

( ,I i  M Pinerua Alvarez a employé le cbne de platine comme cathode et 
la spirale d e  platino coturno m o d o  ; i l  en rCsulte une  différence du vol- 
tage; pour une densite de courani DR"''@ 5 0,4 ampère, j'avais a peine 2,s 
a 2,s volts. 
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Je crois cependant (lue L'emploi du complexe cobaltocjanhy- 
driqiie n'est pas :ippdli: It donner de trks 'bons résultats, en raison 
de  l ' iristi~l~ilité relntivc de ce radical. II n'en est pas  de rriSine du 
cornplcxe cohalticynnhydrique, nu mojen  duquel j'ai obtenu de 
meilleurs rt;sulLnts, sans ceperidnnt arriver jxmais ?I une s ipara-  
tion nette. Son emploi n le grand avantage, outre sa  stabilité, de 
pouvoir amener  les ions des deux métaux à des stades de corn- 
plcxité bien dilfiircnts, sans a w i r ,  cornrne dnns le cas précédent, 
nidange d'ions siniples et d'ions coinp1exes:du mérne métal. 

Voici le procédé qui permet  d'arriver à ce résultat : 
A la solution des sulfiites des deux niétaux, on ajoute du 

cyanure po!ass iq~~e  jiisqii'ii redissolution compli.te des prkcipitkç. 
On a iiinsi les deux ions. 

N i ( C i i ~ ) ~ -  - et Co(CAz)" - - - 

On oxyda la solution, de préfirence avec l'eau de brome ; l'ion 
Co(C.\zj" - - - SC transforme compliiternent en Co(Ci1z)~- - - ; 
L'addition tl'iln acide ne modifie guEre ce dernier,  rn:lis donne 
avec S ~ { C A Z ) ~ - - ~ ~  précipite d e  cyanure riiclrelique, qui se dis- 
sout h cki:iiiil d a n s  un e x c h  d'acidè en donnant les ions Ni++ ; 
ceux-ci forillent avec Co(Chje- -  - u n  composé insoluble bleu 
verdi t rc ,  le colbalticyanure de nickel Ni"Co(Chz)"~. L'am- 
moniaque le dissout facilement, et l'on obtient finalcrncnt 
Co(CAz)E- - - et Ni(hzII"6++; les dcux ions se  trouvent ainsi 
sous une forme unique, bien dGterminée, le premier trés com- 
plexe, difficilement décomposable, le  second peu complexe, sous 
une forme tr6s avantageuse pour l'électrolyse. 

En outre, la méthode que j'ni employéc prksente, k mon avis, 
u n  autre av:intage s u r  celle de Fil. Pirierua Alvarez ; toutes les 
Clectrolyses ont été faites avec agitation vive de  YClectrolgte, ce 
qui acc6lère notablernent l;t précipitation, e t  en opérant suivant 
Sand, avec un  potentiel cathodique constant,  ce qui permet de 
suivre de prks ln marche de  l'<;lectrolyse et de régler l'intensité 
d u  courant suivant  la concentration des ions du iii6tal préci- 
piter. 

JInlgi-é celii, en opérant, dnns les conditions les plus diverses et 
eri erriployarit encore difrérents rhc t i f s ,  destirlés surtout à errip4- 
cher la dkoniposition du radical cobalticyanhydrique durant  
l'électrolyse, je n'ai pns obtenu jusqu'ici d e  résultats exacts. Ilans 
les cas Ics pliii f.1 voi~,ibles, le nickel comriliiternent précipité ren- 
feriiiait iles proportions de col~nl t  v ; ~ r i : ~ n t  de  2 à. 4 p. 200. 

Je  n'ni pas  ahandonn6 cc sujet,  et je comptc publier sommai- 
reilierit ces rectierches, car ,  danÇ les questioni hssez'difficiIes, . . -  les 
rdsultats négatifs peuvent égalemeiit avoir l & ~ ~ i m p o r t a ~ e . -  
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L)étcrmlnatlon de la prnvciiance d'an naphte 
ou de NCN ~IErlvérr, 

Par M. N. C ~ E ~ C A E F F S X Y .  

La détermination de  la provenance d'un naphte brut  ou de ses 
dérivés raffinés présenle uri rkel iritér0t au point de vue fiscal e t  
au  point de vue commercial. Les t r a ~ w x  publiés sur  ce siijct 
sont peu nombreux. iNous avons cherché à coordonner u n  
ensemble de procédés, dont  les conclusions nous paraissent 
résoudre assez nettement le problème. 

Nos recherches ont été étendues a u x  principales provenances 
importées (américaine, russe, roumaine, gallicienne), e t  enfin a u  
schiste. 

Dans les exemples nuin6riques d e  cette note, nous citons les 
moyennes d'un grand nombre d e  déterniioations po?ir chaque  
provenance, comprenant évidemment les diverses régions de  
ch:lcune de ces provenances. 

Ainsi, par  exemple, l'Amérique comporte la Pensylvanie et  le 
Texas; la Russie les régions de Batoum et de iïovorossisk. 

I l  importe de le i n ~ n l i o n n e r ,  car Ics carncthres intlivirluels de 
diverses régions d'une nidme provenance diH'ér-ent assez sensi- 
blement les uns des autres. 

Grâce & des tableaux de  caractéres moyens, on oriente la pro- 
venance, et, si l'on dispose en plus d e  tableaux p a r  régions, on  
peut presque localiser le produit examiné. Lorsqu'on 6tudie cer- 
taines provenances, cornriie I'arnéricaine, il faut h i t e r  la pré- 
sence d'hydrocnrliures de décomposition (cracking), qui présen- 
tent des caractères difl'CrenLs, des pi-odiiits pri'kxistants ; niiisi, 
h densité égale, leur point d'ébullition et leur indice de  réfraction 
sont plus élevtk. 

Dans l'examen d'un naphte, il suffit de n'op-er que  !sur les 
fractions dislillapt au-dessous de  3000. 

Les exemples cités sont lirnilés a u x  densités 0,750 - 0,780 
- 0,800 - 01830 et a u x  tcmp6raturcs d'ébullition 100°, Z50°, 
POOD et 2800. 

L'ensernlile des procédés que nous préconisons repose sur  u n  
fractionneiilentpr6;ilnlile du produit à étudier au  1/20 en volume, 
et l'essai uliérieur de chacune des fractions est fait ou point d e  
vue des caractéres suivants : 

1. densité (température normale de 150) ; 
2. point d'ébullilion ; 
3 .  indice de  réfraction (température normale de  !Y) ; 

- 4.- -indice de solubilité (Riche-et IIalphen) ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5. température critique de  dissolution ; 
6 .  température d e  trouble ; 
7. indice d'iode. 
1 et  2.  Densiie e tpo inf  d'ébî~lt i~ion.  - Ida densitC est déter- 

niiriéi: lors du  fraclionrieriierit sus  chacun des rlistillitts et r;i iiie- 
née la température de  1 JO, et  en rnêine temps on note les terii- 
pératures entre lesquelles distille chaque fraction, en admettant,  
comme point d'ébullition correspondant à l a  densité d e  la frac- 
tion. la moyenne des teinpcraturcs observées. 

On trace une courbe des densités eii fonction des tenipira- 
tures, dite d'origine (GUISELIS ,  Jourrial du Pétrole, 1007, p. 249), 
permettant,  p a r  interpolation, de déterminer la densité correspon- 
dan t  à u n  point d'kbullition donné ou le point d'ébullition d'un 
distillat de densité donnée. 

Les exemples suivants font ressortir les diîfkrences observees 
pour les diverses provenances. 

1. - POINT D'ÉBULLITION E N  FONCTION DES DEXSLT~S.  

Densite h 151 Provenance 
des distillats 

egacriinés Aniéricaine Russe Llourriaine Gallicienrie Schiste - - - - - - 
0,750 141O 108O3 1080 1130 126O3 
0,780 191 108,s 1133 166 167,s 
0,800 227 182 179 202 4 98 
0,820 266 219,s 207,s 442 227,s 

Point 
d'ibullition 
drs  distillats - 

examinés Ambricaine Husse Roumaine Gallicienne Schiste 

3. Indice de réfraction. - L'indice d e  réfraction est une 
cnnslante aussi précieuse que la densité. Le tracé de la  courbe 
de r é f r x t i o n ,  en fonction des points d'ébullition, permet l'esti- 
mation de l'indice de  rkfraction d'un distillat bouillant à une 
température donnée, e t  vice versa du point d'ébullition d'un distil- 
lat présentant un indice de  rklraction donné. 

Si l'on trace les courbes des indices de réfraction en fonction 
des densites, on constate que ce sont presque des droites.; ce 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui prouve l'existence d'une proportionnalité entre ces deux cons- 
tantes. 

Les tableaux suivants font apparaî t re  l'utilité de l'indice de 
rifraction pour la recherche de la provenance d'un produit. 

III. - INDICE DE RÉFRACTION A lao EN FONCTION DES DESSITÉS. 

Densii& h 150 Provenance 
des distillats - A I 

exaininbs Aniericaine Russe Houmanie Gallicienne Schisle - 
- - - - - - 

0,750 1:418% 1,4143 4,4160 1.4174 4,4219 
0,780 1.4345 1,4309 1,4334 1,4356 1,4373 
0,800 1,4433 1,4119 1,4438 1,4466 1,4169 
0,810 1,4504 j ,Ki33 1,4572 1,4586 1:4568 

Point 
d'Qbullition 
des distillais 
exarriinés 
- 
100 
130 

. 200 
250 

Provenance 
- -- - -- 

Américain~ Russe Roumaine Gallicienne Schiste - - - - - 
' 1,3969 1,4073 1,4113 1.4120 1,4099 

1,4203 1,4282 2,4324 1,4278 1,4302 
1,4372 1,4188 1,4538 1,4460 1,4474 
1,4513 4,4670 1,4799 1,4610 1,4683 

4. Indice de solubilité (Riche et Ilalphen). - Ce procédé a été 
recommandé par  MM. Hiche et  Ilalphen (Journ. pharm. e t  ch. 
58 S., XXX, p. 289) pour la d i s t i n c t i ~ n  des provenmices airiéri- 
caine et russe. Nous l'avons étendu aux autres provenances, e t  
nousopérons sur  unvolume de  25 cc., p a r  exemple, qu'on ~a i i i ène  
à 100 cc.,  au lieu d'un poids, soit 4 gr., comme l'avaient proposé 
les auteurs. De cette manière, le mode opératoire est plus rapide 
et plus précis. 

La définition que nous  proposons à celte constante serait : , 

L'indice de Riche-Ilalphen est le nomhre d e  cc. de sol~i t ion 
chlorofnrm~alcool ic~ue (rnklange p a r  vol. égaux d'alcool à 030 e t  
de chloroforme) nécessaires pour dissoudre 100 cc. du  produit 
examiné. L'emploi d'aulres dissolvants peut étre prkconish, 
mais comporte évidemment des tableaux de rkférences corres- 
pondants. 

V .  - 
DensitE! k 1 5 0  
des d14llats 

exiiminé~ 

0,750 
0,780 
0,800 
0,820 

INDICE DB RICHE-11ALPHE.Y RN FOSCTION DES DENSITES. 

Provenance - 
Ambricaine Russe Roumaine Gallicieiine Schiste - - - - 

70 69,s 67,s  67,s GS,5 
93 75 73 74 74 

117 85 79,s 94 . . , 92,s. ,... 
15-4 92 90.3 125,5 109 
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. Le tracé d'une courbe des indices de Riche-Ilalphen, en ton& 
tion des densités, permet l'évaluation par  interpolation des 
indices de Riche-Halphen de distillats de densité donnée, et vice 
versa. 

Les déterrriinntions, ci.dessus ont  été faites h In t~iripPriit~ii ,e 
ambiante du  Iaborotbire, soit 20" envii,on. 

5 .  Température critique de dissolution. - C'est la tempera- 
turc à laquelle une solulion a volumes égaux d'un produit exa- 
miné dans un  dissolvant approprié (nous avons adopté l'alcool 
k %OS), chauffëe en tube scellé jusqu'à limpidité, se trouble par 
refroidissement. 

Ce procédé, pi.éconis6 pour l'examen des huiles et des graisses 
or;.xniques, n'a pas été appliqué, ii notre connaissance, à l'essai 

. , 
des huiles iniriérales. 

Le tableau VI résuine les observations que nous avons faites. 

VI. - TEMPERATURE CRITIQUE DB DISSOLUTION EN FONCTION DES DESSIT~S. 

Denail;: à 150 Provenance 
des d i s~ i l l~ i t s  A 

examinés Amtkicaine Husse ltoumaine Gallicienne S~:liiste - - - - - - 

0,750 20° Limpide A la température ambiante. 
Limpide à la 

- 0,780 50° 3%Q 1 tenipéraliire 310 31' 
ambiante. 

0.800 68'5 4 7 5  3110 530 44O5 
0,820 . 87O 60D 420 7205 54O 

La courbe des teiripératures critiques de dissolution, en fonc- 
tion des densitPs, permet I 'évdualion des températures critiqiies 
de dissolution des distillats de densité donnée, e t  vice versa. 

- 6 .  Température de trouble. - C'est la tempéralure à laquelle 
une solution à voluines Bgaux d'un produit examine dans un' 
dissolvant approprié  (nous avons adopté l'anhydride acétique) 
Bt chauffée en lube ouuert jusqu'S s a  limpidité, se trouble par 
refroidissemeni. 

II Faut que le clissolvaiit préserile u n  point d'éhiillition s u p b  
rieur & la ternpérüture de trouble pour pouvoir servir-jl l a  deter- 
rriint~tioo de  cette constante. 

Jusqu 'à  préserit, la température de  trouble n'a pas été appli- 
quée à l 'examen des huiles niinCrales. 

L n  t m p é r a t u r c  d c  trouble ne fait pas double emploi avec la 
température critique de tlissolutioii, mais coinpl&le utilement ses 
indications,. 
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VlI .  - TEMPÉRATURE DE TROUBLB EN FONCTION DES DBNSITÉS. 

Densite a15' Provenance 
des disiillats R 

examines Adricaine Russe Roumaine Gallicienne Schiste 
- - - - - - 

0,750 61' 55" 5i05 49' 44O 
0,180 78O5 660 53O 600 5405 
O ,  ROO 91" 7Z0 57O 73'1, 63O 
0,820 1 04O5 79O5 6 3 9  89"s 710 

La courbe des températures de  trouble, en fonction des den-  
sités, permet I'évaluûtion de ln valeur de  cette constante pour  un  
distillat de densité donnhe, e l  vice versa. 

7 .  Indice d iode. - La délerrnination de  cette constante per- 
met d'apprécier la  présence de carbures de dissociation (crac- 
king), comme c'est le cas dans les pétroles lampants ordinaires, 
ainsi que In présence des huiles de  schistes, boghcad, ctc. La 
valeur de l'indice est virioble, suivant  le degré de  pyrogcnation . 
II est à noter que les carbures incomplets exercent une influence 
défavorable sur  le pouvoir éclairant. 

A titre d'indication : 

L'indice d'iode di1 naphte et de ses dérivCs nor- 
m m x ,  varie dc . . . . . . . . . O h 7 environ 

L'indice d'iode .Ar1 raffinë américain contenant ~- - . ' 

des prodi~its de dissociation craclring-mojen). 20 ii 85 - 
L'indice d'iode des produits essences . . . 73 k 110 - 

du schiste 1 Inrnpanls . . 61 B 75 - 

Remarques : On pcqt - fgalemrnt  effectuer les divers essais 
mentionnés, non s u r  des distill;its de densité donnée, niais s u r  
des fractions distillant dans desconditions déterminees, entre des 
limites déterminkes de temperature. 

Pour les fraction's très légères du  naphte (essences), c'est la 
densili:, le point d'i,bullition et l'indice de réfraction qui guident 
le plus sûrement les investigittions. Les autres procédés (indice 
de Riche-Ilalphen, température crilique de diiisolution, tempé- 
rature de trouhle) coiriporteraierit le choix d'un dissolvant appro- 
prié. 

L'indice d'iode definit nettement les essences de  schiste. 
Quant aux  huiles de graissage, nous poursuivons nos recher- 

ches, mais, dPs maintenant, à titre d'indicat~on, nous pouvons 
mestionner deux exemples intéressauts : 
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Huile russe Huile amkricaine 
(a brochas, - (cylindres) - - 

Densité 15" . . . . 0,894 0,891 
Indice de rtifrilcfion il lS0 . . 1,4888 1,4930 
Temptrature criliqiic de disso- 

lution . . . . . . . . .  130° 1940 
Inflarnniabilité (Luchaire) . . 198" - 5 y  
CongClation . .  Fliiide k - lEiP Solide 8. O0 

.Tous complétons cette note en rnentioniiant quelques carac- 
teres distinctifs de la cérEsine (d'ozokérite) e t  de la paraffine, 
permettant la recherche de  ce dernier cornposé dans les cérésines 
commerciales : 

Paraffine 3RB Paraffine 4R Cérbsine 
(pélrole) (schiste) jorok6ritei 
- - - 

Point de ~OlidifiCation (tiihe 
capillaire). . .  5Y07 4i06 O609 

indice de réfraction 100s . 1,4185 1,4161 1,4268 
TcnipFratuie critique de dis- 

soliilion . . .  1480 1410 17S0S 
Soliildité dans le sulfure de 

eiiibone iSo (p. 100ce. 
soliition snturée). . 19,07 34,65 1,97 

Indice d'iode. . . . . .  0 3  0 , i  0,s 

ConcZusions. - De l'ensemble des indications d e  cctte note, 
on voit qu'il est possible d'orienter un  naphte  ou un d e  ses déri- 
vés et d'en préciser la provenance. et même d e  délerminer, a u  
moins approximativement, la composition des coupages com- 
1nerci;iux. 

Avec des tableaux bien rlocummt6s 2 t i tre de réf6rences et 
iStahlis tous siIr un  même modéle, il est presque possible de loca- 
liser le produit é tudié .  

Fous avons dressé un  certain nombre de ces tableaux, e t  nous 
nous proposons de les publier,  avec l'espoir qu'ils seront plus 
tard coinplétés et appelés B 4tre utiles aussi bien a u x  services 
publics (douanes. etc ) qu'aux atlrninistrntions qui, cornme cer- 
taines coinpngnies de chcrnins de fer, introduisent dans leiirs 
cahiers d r s  charges la clause d e  rie fournir que d u  Pensylvanie 
sans posséder de inoyen de contrôle, et enfin à l 'industrie et a u  
commerce . - rlii nnphfc ~t de ses dérivés. 
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cliolx de l'empeh d'amidon, rénatl? de Viade 
d a n s  lem tlosngcs par liqueurs titrées, 

Par h l .  L.  MATHIEU, 
Directeur de la Station œnologique de Bourgogne, & Beaune (Cbte.d'Or) ( 2 ) .  

L'empois d'amidon est un  réactif trEs employ6 pour manifester 
la disparition ou 1ii présence d'un petit excés d'iode ; on l'uti- 
lise, soit dans le dosage de l'iode, soit dan3 les dosages où l'iode 
est employé comrne liqiieiir volumétrique (dosage de l'acide siil- 
fureux, de l'acide a r s h i e u x ) ;  dans  ces derniers dosases, on 
ajoute quelques gouttes d'empois d'amidon à la solution à doser, 
et l'on verse de l'iode titré jusqu'à ce que la coloration bleue de 
l'iodure d'amidon persiste pendant quelques instants aprés  
agitation. 

Avec les solutions d'iode N/30. le bleuissement est net pour  un 
excEs d'unegoutte d'iode, mais avec des solutions très Etendues, 
cornme on en emploie pour doser de  petites quantités d'acide 
siilfureux dans les vins, il y a ,  assez fréquemment, une indé- 
cision sur  le point terminal du  virage ; en effet, la coloration 
bleue est pnssagére : elle s'atténue en virant a u  violet, puis 
disparaft dans l'eau, mais dans les vins, l a  teinte violette o u u n e  
teinte rosedue aux dextrines persiste beaucoup plus longtemps. 
A quel moment doit-on s 'arréter? Est-ce a u  bleu persistant 
pendant 30 secondes, comme le prescrit Ripper ? Mais alors 
faut-il compter comrne bleu le violet? Et quand cette teinte 
violette doit-elle étre comptée comme nulle? 

De plus, les solutions qui renferment des grains d'amidon gon' 
flBs et non dissous manquent de netteté pour  marquer  la fin de  
la réaction. [,'iode qui a ph6tr6, jusqu 'au centre des grains  laisse 
une teinte Lileue p a r  un  petit ex& de reducteur pendant le temps 
que ce dernier pénètre au  centre des grains. 

Des essais comparatifs de diverses formules d'empois d'amidon 
conduisent donc : 

I o  A éliminer les solutions renfermant des grains  d'amidon 
gonflés et non dissous ; 

2' A rechercher les solutions d'amidon pur ,  sans  dextrines, 
virant R U  bleu franc et, de plus, conser-vnt  ln teinte bleue. 

L'amidon soluble. dont  la préparation a été donnCe p a r  
W. Fernbach et Wolf (2), m'a donné leu meilleurs résultats. 

La fécule est laissée pendant quelque temps en contact avec de 

( 1 )  Commiinieation foite au Congrés de IIAssocialion des chimistes de 
ciicrerie. avril 1910. rr; Cornpiec r ~ n d v  d~ e.dcnd8mic des rcienres du 4 mnrr 4907, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'en11 chlorhydrique h Z p.  1000, puis l a d e  h fond & l'eau distil- 
lée, s6chCe :L 300, c~t enfin chniilfk pcnrlnnt quelqucs heures 
l'étuve vers 1000. Le Liïiilenierit à l'iiciile cliloi~hydrique fi~ible a 
pour but d'enlever les hjsiis :ilcalines et alcalino-terreuses et de 
transformer les phosph;~ tes  neutres en phosphates acides.  ors- 
qu'on la soumet B l 'action de la chaleur saclie, vers 100°, son état 
physique se rno3ifie petit  1 petit, et la ficule se transfc>rine pro- 
gressivement en ainidon soluble. 

C'est l a  lecture des l i g e s  suivnritcs de JI. E. Fouard, dans sa 
note à 1'Ac;idimie des sciences (1), qui rii'a suggi ré  l'emploi de 
cet amidon soluble : 

a On peul riipprocher de ces vérificatioiis d'ordre physique, 
dit-il en p:irlant de cet amidon soluble,filtrE plus rigoureuseinent 
sur  une membrane de  collodion, le caractère positif que présente 
l a  réaction de l'iode, établissrint en i n h e  tenips l'authenticité de 
cet amidon dissous; au lieu de l'aspect corninun d'un précipité 
blcii, il se forme, d a n s  le cas acti~c1,une solution hornogéne d'un 
bleu p u r  estrèrneinent inlense et d 'une stabilité parfaite D. 

L'nrnidoii ainsi préparé et séché se  conserve parfaitement. On 
prépare le réactif en faisant bouillir pendant quelques instants 
Z gr. dr: cci. amidon avec 200 cc. d'eau, et l'ou filtre ; on a ainsi 
un  liquide tr$s limpide, s:im grurrienux, el qu i ,  par  l'iode, se 
colore en bleu franc ou se décoloreinstantant!inent par  dispalmition 
de I'excés d'iode. 

Les essiiis de conservation de la solution par  divers antisepli- 
ques. s'ils ont été efficaces pour le maintien s a n s  fermentation, 
ont tous provoque' des recoaçulations de l 'amidon, de  sorte que 
j'ai abandonné les solutions préparées à l'avance et que  je fais 
toujours l'erripois au  moment ou dans  la journée de l'emploi ; 
cette préparation se fait, d'ailleiirs, en quelques minutes. 

II est h noter qu'avec les viiiy, la riettelé est beaucoup plus 
grande avec cet amidon soluble qu'avec les solutions ordinaires, 
e t  que, par  suite, elle donrie une précision plus grande pour les 
petites doses d'acide sulfureux qui  nécessitent des solutions d'iode 
étendues. 

Rlodlficntion du  t1iei.1110-rC,-ulatcur de Rclcliert, 
Par M .  K. POKTAINE. 

Dans I'nppiireil oidinaire, le tube E est horizontal, e t  le dépla- 
cement du mercure e n  C est  obtenu en tournant  plus ou moins la 
vis D .  

1 1 )  Compte8 rendus de l'Acadenze drs sciences, 1, l i ô ,  p .  284,  
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Avec ce dispositif, il y a toujours une  perte de  iriercure p : ~  la 
vis D ,  e t  l'appareil se derègle fatalement. La modification sui 
vante obvie B cet inconvénient : 
E est un  cylindre en bois qui  ne 
touche pas les parois intérieures 
du tube et qui peut, p a r  l'inter- 
tri6diaire de la vis D, s'enfoncer 
plus ou moins dans le mercure. 
Lorsque cette picce E s'enfonce 
dnns le mercure, celui-ci monte 
d'autant. Far suite du  principe 
des vases carnmiiniquants, le 
mercure en C vient se  mettre h 
peu près s u r  le m h e  plan hori- 
zontal (je dis à peu pri's, car il a i~ 
supporter la pression d u  gaz). 
Le reste de l'appareil fonctionne 
comme d'ordinaire. Le gaz nir ive 
en Apour sortir en B, et-la.dilnta- 
lion du rriercure G vient obslruer 
l'orifice du tube C lorsquei,la tein- 
pérature qu'on ne doit-pas depas- 
ber est atteinte. 

Du moment où la vis D est bien 
à frottement dur  dnns la douille, 
il est impossible que cet appareil  se dércgle, car aucune trace de 
niercure ne peut sortir de I 'appareil(l).  

On pourrait  même imaginer une  petite Echclle graduce rt 
gravée sur  le tube 15, qui ;permettrait de passer rapidement 
d'une température à une autre. 

Par M. M.-Emin. Pozzr-Esco~, cliirriiste de i'Etat, à Lima (Ptirou). 

Les tubes rectificateurs k boules que représentent les figures 
ci-contre (2) sont d'un emploi trils commode e t  offrent d e  noin- 
iireux avantages sur  les anciens tubes à boule e l  panier de  pln- 
tine et sur les tubes en serpentin ou spirale. Ce sont des rectifi- 
cateurs S grand rendement. 

(1) Je crois ce dispositil préferable au piston, qu i  n'rbt jamais parfaite- 
ment  etanche, surtout  avec u n  l iquide  tel q u e  le mercure. 
, (11 Ces tubes sont  construits par les Etablissernents Poulenc, a Paris. - 
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- $4 - 
Le tube A est celui qui  donne les meilleurs résultats, car il réa- 

lise le principe théorique 
du  lavage des vapeurs .  Les 
vapeurs  issues de la chnu- 
diére se condensent dans  la 
houle intérieure de la pre- 
miSre boule et entrent bien- 
t8t en kbullition à une tein- 
pérature plus  basse que le 
liquide du  ballon; ces va- 
peurs se condensent elles- 
ruérries dans  la boule inté- 
rieure de  la  seconde boule 
où  le méme phénomène se 
produit, et ce sont finale- 
ment  les vapeurs  émises 
dans cette seconde boule 
qu i ,  aprcs avoir  été recti- 
fiées encore dans  In troi- 
sième boule, parviennent 
finalement a u  condenseur. 

Il est 6vident qu'on peut 
mettre u n  nombre quel- 
conque de  boules; le tube 
à trois tubes fonctionne très 
bien. Les tubes analogues 
a u  tube B, plus simples, 

donnent également de bons résultatS. 

A - 
REVUE DES PUBLICAT 101s FRAAÇAISCS 

Formule d'un Iiqolrlc cle~tink a heiliter le trnvail 
du  verre. - h l .  DEXIGES (Bd le l in  de la Socief i  de phrwnzacie c r ' ~  
Ilortletrux d'octol~re !!Ji0 j. - Pour  faciliter le travail du verre 
(pour  le lirner, le roder ou le perforer). on se sert généralement 
soit [l'une solution d e  camphre  dans  l'essence de térébenthine, 
soit d'huile de vaseline. Le premier de ces liquides n une  odeur 
désagréable; le d e u x i h i e  graisse les objets, et il est parfois difii- 
cile de  Ics detiarrasser d u  corps gras  eniplogé. A l .  Denigk  se sert 
d'une solution de 10gr.  de camphre dans 100 cc de henzine cris- 
tallisable, B laquelle i l  ajoute 30 g r .  d'huile d'amandes douces ou  
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d'huile d'olive. Ce liquide est inaltérable; avec son aide, on peut  
liiiier le verre comme d u  fe r  et très rapidement. On n'a qu'A laver  
le verre à la benzine pour enlever toute trace de matière grasse. 

Dosage de l'acide foriiiiqao en p~fwenee clc l'acide 
aaétiquc. - hl .  II. DT:LAIlAYE (Annales des falsifications de 
septembre 1910). -- P a r m i  les méthodes de  dosage de I'acide 
formique, RI. Delahaye a essayé celles qui peuvent être suivies 
lorsqu~ cet acide se  t rouve en présence de I'acide acétique. Il a 
donc expérimenté le procédé de bl.\l. Portes et Huyssen, qui con- 
siste i traiter le mélange des deux acides pür le chlorure rriercu- 
rique, et à titrer, au moyen de l'iodure de  potassium, le chlorure 
iiiercurique non réduit par  l'acide formique. Ce procédé donne des 
résultats trop faibles. 

h l .  Uelahaye a également essayé la méthode de  Scala, qui con- 
siste également & employer le chlorure mercurique, niais en 
opérant en liqueur neutre, et à peser ensuite le chlorure rner- 
cureux formB; ce procédé n'pst acceptable que pour les fortes 
teneurs en acide formique; d'autre part ,  le calorriel se pr8cipite 
ml ; de plus, il peut subir  une décomposition et  donner du  mer- 
cure et d u  bichlorure mercuriaue. 

h i .  Delahaye préfére p r e n d r é d ~  sulfate nlercurique, que l'acide 
formique réduit e n  sulfate riiercureux, qui est très dense, stable, 
nnhyire et qui se  depose facilement. 1 gr. d'acide formique exige 
9gr.40 de bioxyde de mercure pour  sa  transformation totale et 
fournit u n  poids dc 10gr .78 de  sulfale mercureux. 11 est bon de  
savoir que le  sulfate mercureux est légérernent soluble dans  l'eau 
0,10 p.  100). 

M. Delahaye prépare une solution de sulfate mercurique en 
prenant 10gr .  d'oxyde janne de mercure, qu'il i r~trodui t  dans 
une fiole de 25Occ. avec 20cc. d'eau chaude;  il ajoute goutte B 
goutteSOiliZ jusqu'k dissolution complète dc l'oxyde, cn chaulfant 
IBgherne~it au  besoin ; aprés refroidissement, il complète 250 cc .  
Cn excès de SOLHL n'est Das nuisible. 30cc. de  cette solution con- 
tiennent 2gr. d'oxyde mercurique. 

Pour analyser une  solution contenant u n  rn6lang-e d'acide for- 
mique et d'acide acétique, on en prend un  voluni; tel qu'il ren- 
ferme entre Ogr.10 et  Ogr.2U d acide formique. Ogr.20 d'acide 
formique exigent, pour  l a  réduclion, l g r . 88  d'oxyde mercu- 
rique. 

A la prise d'essai, on ajoute donc 50cc. d e  solution de sulfate 
rnercurique, soit 2 g r  d'oxyde rnercurique; on chauire; il se 
dégage de I'acide carbonique, et un  précipité bliiiic se fo rme;  on 
chauii'e pendant trois quar t s  d 'heure (M. Delahüye s'est assuré 
qu'il n'y a pas d e  déperdition d'acide formique); après In réac- 
tion terminée, on refroidit la fiole sous u n  courant d'eau ; on 
décante, e t  l'on verse le liquide s u r  u n  filtre taré et mouillé ; on 
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txcueille le filti~aturn d a n s  une éproiivrtte graduée, afin d'en cori- 
naître le volume, car il y aura  lieu de teriircoriiptc. de  la soluliilité 
du sulfate mercureux jO,SO p. 400): on fait passer le précipité de 
~ulf i l te  mercureux d e l a  fiole sur  le filtre nu moyen d'une solution 
saturée d e  sulfate mercureux; on lave le précipite': avec cctte solu- 
tion. puis avec de l'eaii alcoolisée à 50 p. 100 ; enfin, or1 le s i e i i c  
11 1 10° et on le  pEse; on  ajoute ensuite l a  correction relative b la 
soliibilit6 dii sulfate merciireux. 

Pour que cette méthode donne de hons résultats, il fiiut qiic le 
volurne total dc la solution au sein de  laquelle on  efl'ectuc la 
réJuction soit a u  moins de  100 cc.; avec une concentration plus 
grande, il se produit une cristallisation, et le résultat peut Btre 
t rop élevé. 

En se plaçant dans des conditions telles qua  la pesée rlii sulfate 
mcrcureux soit environ de lg r .8  a u  riiiniinum, avec une correc- 
tion de Ogr.20, celle-ci est du neuvième du  poids total et par  con- 
séquent acceptable. Avec une pesée bien inférieure, la correction 
devient trop sensible, et In méthode perd de  s a  précision ; c'est 
ainsi qu'avec une prise  d'essai renfermant seulement 0gr..OG39 
d'acide forrriique, M. I)elnlinye a trouvé Ogr.0127. 

Nouvelle réaction a l e  1s morphine. - M. D E S I G ~ S  
(Balletin de ln Société de phnrmaçie de Bordeaux de novenibre 1010:. 
- Ln rEaction qne propose M. 1)enigés consiste ?I prendre dans 
un  tube à essais IO cc. environ de la solution morphinique 
(cette solution doit contenir une proportion minima de 3centigr. 
de sel de morphine p a r  litre); on ajoute cette solution I cc. 
environ d 'mu oxy$riée, 1 cc. d'ammoniaque e t  une  seule goutte 
d'une solution de sulfate de cuivre dont le titre varie d e  1 h 
4 p.  100 suivant  que la solution de morphine est plus ou moins 
concentrée (ainsi,  si  cette solution renferrrie moins de i O  cenligr. 
de sel de morphine p a r  litre, on doit faire ueoge d'une solution 
cuivrique h ~1.p. 100 pour avoir le  inaximurn d e  sensibilité) ; on 
agite, et il se produit une coloration  ariar rit d u  rose au rouge 
suiv:~rit la richesse de la solution alcüloïdique. La coloration est 
instnntaniie avec les solutions contenant 1 gr. de niorplrine Iinr 
l i t re :  elle est toujours activée piir l'action de la chaleur, mais elle 
est alors fugace et passe assez rapidcrnent au  jaune-roiigeLtre. 

Avec l'eau oxygénée seule, en milieu ammoniacal, une solution 
de  morptiine se colore en rose, mais la teinte qui se manifeste est 
plus  pi le  que celle obtenue en présence du sel cuivrique, qui 
agit,. t h n s  I'espi?cc~, cornine agent c;itnlyseur. 

Ida  réaction ci-ilt,ssus indiquée se produit nvec les solutions de 
morphine incolores ou à peine c o l o r k s ;  si le produit morphini- 
que est insoluble dans l'eau, comme la morphine elle-niérne, on 
la  soliihilise nvec I'aeitlc chlorligtlriqu.e avant  l'addition des 
r iacl i fs .  
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Pour le sirop de morphine, on opère sur  20 cc., e t  l'on procède 
suivant les indications ci-dessus données, en se servant d'une 
solution de sulfate de cuivre 3 ou 4 p. 100 ; on peut ainsi faire 
un dosage de la rriorptiiiie diiris le sirop en faisant des compaiiti- 
sons colorimP,triques avec des solutions de  morphine dans le sirop 
de sucre traitCes exactement de  la même façon. 

Si l'on opère sur  le sel d e  morphine B l'ktat solide, on en place 
quelques parcelles dans une  capsule de porcelaine; on les dis- 
sout dans une gouttelette d'eau oxygénée ; après agitation, on 
ajoute, avec un autre agitateur, une goutte du  mélange suivant : 

Solution de sulfate de  cuivre 3 ou 4 p. 100. I cc.  
Ammoniaque . . . . . . . . . . . 5 - 
Eau distillke . . . . q. s.  pour obtenir. 10 - 

Il se produit ainsi une coloration rouge d u  mélange. 
S'il s'agit d'un résidu soupçonné morphinique, ainsi que ccla 

peut arriver dans une recherche toxicologique, on ajoute à cc 
r?sidu 1 goutte d'IICI au  tiers ; on évapore à siccité h une douce 
chaleur ; après  refroidissemerit, on opere comme il vient d'être 
dit pour le chlorliydrate de morphine en nature. 

Cette réaction est r i ép t ive  avec la codkine et  les autres éthers 
inorphiniques ; elle semble donc liée k la présence de l'oxhydrile 
pliénolique de la niorphine ; le phénornkne qu'on observe serait 
analogue B celui qui  se produit lorsqu'on ajoute au gaïacol de 
l'eau oxygénée, en présence de  certains asents  catalyseurs (lait, 
somme arabique, etc). 

Le cuivre ne  semble pas pouvoir étre remplacé par  d'autres 
iiiElaux catalyseurs, tels que  le fer e t  le niangarièse; on pouimit  
donc appliquer la réaction intervertie B la recherche de traces de 
cuivre. 

Doiuaxe de l'aconitine. - M .  R1B;IUT (Bulletin des sciences 
pl~arrnacologiques de  novembre 1010).- II. Ribaut ayant  obtcnii, 
dans certaines circonstances, avec le procéd6 de dosage de  l'aco- 
nitine l'aide de l'acide silicotungstiqne recommandé p a r  Io  
Codex, des résultats ne lui ayan t  pas  donné entière satisfaction, 
i l  s'est livri: B des exp6siences qui lui  ont perniis de formuler les 
conclusions suivantes : 

1" La composition de la combinaison d'aconitine avec l'acide 
silicotungstique dépend de  celle du  liquide en prksence; cette 
conihinaison contient d 'autant  plus d'acide silicotunjistique que 
Ir. lic~iiirle est plus cliargé soit en x i d e  nitrique, soit en acide sili- 
cotungstique ; 

2" Le silicotungstatc d'aconitine est d'autant plus soluble que Ic 
licjuidc contient plus d'AzO"H ou d'acide silicotiingstique, ce der- 
nier acide exerçant cepenr1:int i i  r r t  ciy~i-rl u:ic i : i9 i i cnr~  heniimup 
plus fiiible qiie Ir preiiiii7i. : 
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3 0  Dans les conditions oii le Codex prescrit d'opprer, c'est-â- 
dirc  cn préscncc d'un liquidc contcnnnt 2.3 p. 100 d'rI~0311 ct 
0 , s  p. 100 d'acide s i l i co t~~ngs t ique  libre, lecoefficient 0,793 donne 
des i é i u l h t ~  sntisfnisnnts ; 

4 Dans la pratique courante, et dans les conditions inrliquées 
a11 Codex, ln correction due k l i i  soluhiliiPi de la coinliin;lison est 
tout ti fait nkgl i~enhlc,  car elle n'introduit qu 'une erreur absolue 
de deux dixièrries de nlilligr:imnic. 

n'nivrrllc: rémclinri cnlnrÇc tlc I'iicrol<.ino. - If. VOI- 
S E N I ' T  (Joi~rnnl d e  plinvmncie et d e  chimie d u  1"' septellibre 1910). 
- 3J. Voisenet a constaté qiic, ln formnldBhyde donne une colo- 
ration violelte en pitsence d'un ré:ictif composé d'albumine et 
d'RCI Ié$~reriient nitreux (1). Ce réactif de coloration permct 
d'identifier I'acrolkinc~, qui est aiissi un nltlkhyde. 

Ln prkpriration du  réactif nicessite l'emploi d 'HU nitreux, 
qu'on ohtient en ajoutent 1/20 tic cc. d'une solution de nitrile de 
soude k 3,9 p. 100 i 200 cc. d'lICI p u r  et concentré (D = 1,181. 
D'autre part ,  on prépare une solution d'albumine en ajoutant un 
blanc d'mur à 5 h 7 cc. tl'eiiu disLiIl& ; on bat  énerplquemerit, et - - 
l'on passe avec expression s u r  une  toile. 

Pour  obtenir la réaction, oii prend 5 cc de  la solution A 
cssnyer, h Inqiisllc on ajoute 2 cc. de  solution alhumineuse, puis 
18cc. d'IlCl ni t reux;  on agite : on place le tube dans  un bain- 
marie il %O0 ; au bout de  plusieurs minutes, apparaî t  une colora- 
tion variant avec les aldétiytles. 

Avec l'acroléine, In teinte est verte pour les solutions relative- 
ment riches, c'est-h-dire contenant de  1/2000 & 1/5000 d'acro- 
16ine; la teinte est bleu-verdRtre pour les solutions plus éten- 
dues. A l 'examen spectroscopique, on observe une  forte bande 
d'absorption daris le rouge. Les colorations ci-dessus indiqiiées 
sont assez stables et  persisknt  pendant plusieurs jours;  elles 
sont  détruites par  les agents rFducteurs et sur tout  p a r  les agents 
oxydants. 

Aucun autre  aldéhyde ne donne les mç?incs teintes que I'acro- 
lèine ; cetle réaction constitue donc un excellent n ~ o y e n  de déter- 
niirier ce t  iiIJétigde; elle ;L peruiis B RI. Voisenrl de recurinaitre 
la fori11;ition de l'iicrol6ine dans  In rnnladie de  1'aineri.uirie des 
vins ou p ' u s  explicitement dans In. fermentation de In glycérine 
E O L I S  I'iiction du inicroorgnnisme qui  provoque cette maladie. 
Par  voie indirecte, In m h e  r é x t i o n  peut servir k identifier les 
corps don t  l'a *i , i i l  ''ine est le d2riv6 iinmkdiat,  cornine l'alcool 
allylirliic. et la glycérine, n d m e  lorsque ces corps sont en faibles 
proportions. 

( 1 )  Voir Alznules de chimie a ~ m l g t i q u e ,  19O6, p .  13 
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Domage de IR clifklno dans la nolx de kola. - 
M .  DESVIGNES (Journczl de phmmncip et  d p  chimie d u  Zer jiiil- 
let i910). - M. Desvignes propose d e  simplifier le procédé d u  
Codex pour le dosage de la caféine dans  la noix de kola et de  
proceder de la façon snivante : on réduit en poudre fine la noix 
de kola sans laisser de  résidu ; on prend 13 de poudre dessé- 
chée, qu'on mélange avec 10 gr .  de magnésie calcinée ; on ajoute 
peu à peu une quantité d'eau distillée suffisante pour obtenir un  
mélange seini-liquide; on abandonne le tout à la dcssiccation 
spontanée dans un endroit oh règne une température de 20 
2 3 ,  en ayant soin d'agiter de temps en temps le mélange ; lors- 
que celui-ci est parfaitement sec, on l'introduit dans une boule 
h décantation munie d'un robinet ; on le tasse convenablement, e t  
l'on versr B sa surface 30 cc. de chloroforme sec, le robinet é tant  
ouvert pour permettre au liquide d e  descendre et d'irnhiber l a  
poudre ; on ferme le robinet lorsque le liquide a t rempé toute la 
poudre ; après  u n  contact de 3 4 heures, on  ouvre le robinet, 
de maniece à laisser s'écouler goutte à goutte et  très lentement 
la liqueur chloroformique. qu'on recueille dans u n  petit ballon 
tare de l5Occ. ; lorsqiie tout le liquide, qui est B peine coloré, 
?'est écoulé, on verse de  nouveau s u r  la poudre 20 cc. de  chloro 
forme. et  l'on renouvelle cette affusion jiisqu'h c e .  qu'on a i t  
employé 100 ti 120 cc. de  ce dissolvant ; on s'assure que la POU- 

dre est totalement épuisee en recueillant une goutte sur  une  lame 
de verre ; on doit continuer l'épuisement tant que la  goutte 
laisse sur  la larne de  verre u n  résidu appréciable ; lorsque I'épui- 
serncnt est terminé, on évapore la  liqueur ctiloroforinique so i t  k 
l'air libre, soit par  distillation ; on dessèche l'étuve le ballon ; 
après refroidissement, on le pése ; l 'augmentation de poids d u  
ballon donne la cafkine contenue dons les 15gr. de  poudre de  

>ine contenue kola ; on calcule alors facilement l a  quantité de cafL' 
dans 100 gr. de poudre. 

La caféine ainsi obtenue est presque complètement hlanche, s i  
l'on a opéré avec des produits bien secs. 

M. Uesvignes a obtenu par  ce procédé des résultats ii peu prhs 
semblables h ceux que donnent le procédé d u  Codex (2gr 40 
p .  100 par  le procédP, du Codex, 3gr.28 p. 100 par  son procédé) 
11 est à remarquer que la cafkine obtenue p a r  le prockdé d u  
Codex est plus colorke que celle obtenue dans le procédé de 
hl.  Desvignes. 

Ce procédé de dosage, avec quelques petites modifications de 
détail, peut s'appliquer au dosiige de la caféine d a n s  les diverses 
prkparations à base de noix de  kola. 

lmr~cipiladPou de I'allmnilnc da I'nrine pnr  deri 
aorpA Iiinoliibicn. - 31. le Dr G'iRGIA (B~ilbtin de l'dssocinlinu 
d ~ s  chimistes dp sucre~ie de septembre 1910). - Pour obtenir i i i i  
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liquide limpide avec des  urines q u i  filtrent troubles, menie à tra- 
vers 1c.s filtrcs les plus serrfs,  on a recours ù divers procédtis ; 
coiiiriie l'a recoiiiiniindé le professeur Lnssar Coh (de ~ c P , n i ~ s b e r ~ ) ,  
on filtre l'urine après l'avoir nç-itje avec une certiiine quantite de 
terre d'infusoires ; RI. G:ircia a employé le tripoli, qui dorine, 
comrne la terre rl'infiisoires, une urine Iiriipidc, milis il ;t constatri 
qiie dcs urines contenarit 20 milligr. d'albuinine avan t  la clarifi- 
cation n'en contepaient plus nprér filtriition. 

JI. Garcia a renouvelé ses expériences avec deux solutions 
alhurriiueuses pi6parées avec l'iilhurnine d'muf et contenant l'une 
2gr.70 d'all)uinine par litre et l'autre Ogr.53. Or, la prerniCre d e  
ct:s soliitioni, aprks tr;iiteinent par  1 t  tripiili, n'accusait plus qiie 
0gr .50 d'albuniirie ; la. deuxikriie n'en contenait plus d u  tout.  

LPO essais tei.ininés, $1. Garcia a eu recours a u  procédé de cla- 
rification qu'a recoinniand6 BI. 1)enig-ès et  qui consiste i clarifier 
à l'aide du bioxyde de  plornh (l'hOz) les urines destinees au 
ilos:~ge des cilbuinino'ides. II a constaté que le bioxyde de plomb 
agit cninnir le t r i p d i  et qil'nne urine qui contenait E 3 . 5 0  d'alliii- 
mine avant  le traitement par  le bioxyde de plomb n'en contenait 
plus que Ogr.44 après  cliirilication. 

J)'autres corps, tels que I i i  pierre ponce, la silice précipitée, 
Iü lithargc n'exercent pas cette action de rétention s u r  l'albu- 
mine (1). 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Dusage du earlione dans les alllngesi d e  fer. - 
M. F. \ \ ' ~ s T  ( J l r / r i l l u r y i r ,  1910, p. 321, tl'aprés Jow,~.  of Soc. 
of clwm. Ind~catr,y, 1910, p. 821). - L'allinse cst pulvérisé, puis 
inélangé avec cinq fois soli poids d'un alliage contenarit 3 parties 
d'antiinoine ct I partie d'itain. Le i i i é l t ~ n ~ e ,  placé dans une  
nacelle, est chaufré dans un tube de porcelaine à une tempkra- 
ture de 800 k !)00u dans un courant (1'oxygi:iie pur .  L'alliage etain- 
ontiiiioirie fond, se  corilbine au fer e l  produit ainsi la séparalioii 
du  carbone, Icqiiel est rnpideiiicnt 0x2-dé. 

La coinl~ustion complète a lieu en 10 n~ii iutes  environ, et l'acide 
ciirbonirlue est a11iorhC dans Iir c t i i i ~ ~ s  soiléc. 

1' .  T. 

I I )  Dans un  ariicile publie dans le Riperfoire  d e  phnvmacie (188'l, p 4 3 4 ) .  
M .  Ko~i i ic r i i l  avait observd l e  iii6iiie ph i :nr~ i i ibno  siii3 les urines a l b u m i -  
neuscs darifices avec Ie talc:, le clidrbon arii!iidl IavC. le mus-nitrate de  
11isrnutti. le cn rhona l~ !  df :  chaiix, Ic pl io ïp l ia tc  (in rtiaii~, le rnrhrlnate [k 
iiiagnCsie e t  l a  iiiagn6sie ciilrintc. C. C ~ i ~ n z .  
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, l loange  do  moufime damm la pyrltc et d a m a  la mar- 
cassi te .  - RIM. E . -T .  ALLEN et  J .  JOIINSTOK (Jozwn.  l n d .  
~ n q .  Chenz., 1910, p. 296, d'aprés J o u m .  of Soc. of c h m .  Iridits- 
lry, 1910, p. 692). - L'erreur duc h l 'oxydation p ~ r t i e l l c  des 
sulfures de fer dans les  minéraux les contenant, pendant  le 
broyage pour l'analyse, peut-être réduite à 0,03 p. 200, lorsqu'on 
les écrase doucement, de  maniEre à les faire passer au  tamis dc 
30 mailles. . . 

Dansle cas de produits non homogénes, qui demandent à Ctre 
plus finement pulvérisés, l 'erreur peut-ktre déterminée en lavant 
une portion pesée dc In poudre avec dc l'eau bouillic d a n s  une 
atmosphère d'acide carbonique et  dosant le fer dans les eaux de 
lavage; pour éviter toute perte de  soufre, il est préfërable d'ciii- 
ployer la méthode de Carius plutôt que celle de Lunge ou d e  
Présénius. 

Le fer est séparé par deux précipitations à l'aide du carbonate 
de sodium, en évitant I'ernploi de  sels ammoniacaux,  qui  d6Lci.- 
minent des pertes en soufre. 

Dans la précipitation du  sulfate de  baryum, l'acidité libre en 
IICl doit Ctre de 2cc.  d ' K I  (i 2 p. 100 pour u n  volurne de 350cc. 
de liquide. 

Dans tous les cas, des corrections seront faites : i0  pour la 
sol~iliilité du  sulfate de baryum, qui  dépend de l'acidité libre et d ~ i  
volume de  la solution. 

S V o u r  l'occlusion d u  sulfate de  sodium p a r  le précipilc,, 
dépendant de  la quantité des  chlorures alcalins présente origi- 
riaireriient. 

30 Pour une certaine qiinntiti  (le SOiI12 lihre, perdiie penrliiiit, 
la calcination. 

La somme des erreurs  n'exckde pas 0,20 p .  100 d u  soufre 
total. 

Les auteurs ont trouvé la  méthode de IIintz et  Weber la meil- 
leure de celles dcjà pnhlii;es, et cependant eHe doiiriait des  rEsul- 
t.ak inferieurs de 0,s à 0,7 p.  100 au chilrre vrni du  soufre 
total. 

P, T.  

Essal d e s  minerais piilfuréq. - bf. F. (;. I I i \ i rLEY 
( E n g .  (2nd. mininq Jotirnnl, 1920, p. 2221). -' L'essai a lieu sur  
0,s i~s~a!j - ton et environ M g r .  de  flux. On obtient ninsi u n  culot 
de plornh d'environ 22 gr. avec u n  m i n e i ~ i  contenant l û p .  100 rlc 
pyrite. Si le minerai est plus riche en sulfures, on ajoute assez de 
ri i t r ;~te d e  potassium pour oxyder cet excés (environ 2 g r .  d e  nitrc 
pour chaque 5 p. 100 de  sulfures au-clessus de  1 J p .  100) ; s'il 
y a moins de 13 p.  100, on ernploie de la farine ou tout  autre 
agent réducteur. L'auteur ernploie les dcux flux suiviints, sépari'- 
iiienl ou i r i é la r i~C~ en proportions convennhles : 
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Flux non vr;duct~z~r. - Litharge 15 ,  carbonate de sodium 3,5, 
borax 2 , 5 ,  silice 0,s. 

F'lirx r-élludrur. - Litharge 15,  carhoriate de soude 4, borax 2, 
farine 0,44. 1'. T. 

A n p l j m e  de IR p y r l t c  tic fer. - II. YIISTRC'P (Chem. 
Zeït., 1910, p. 350). - Pour Ic dosage du  soufre ct d u  fer, I'au- 
teur  reconimande la méthode de Lunge Pour les nuires élements, 
on doit procéder de In manière suivante : 12gr.5 de pyrite, skchés 
et broyés firieiiierit, sorit mouillks piir 1 Occ. d'eau et 1 cc. de 
SWi12 conceritrk ; on  Iiiisse ensuite couler lenteillent Az031 1 ,jus- 
qu'h cessation d'c8ervesccnce; on fait tiouillir jusqu'h consistiincc 
pàteuse; on reprend par  I'etiu chaude ; on  dilue B 2;iOcc., et l'on 
filtre sur  un filtre sec: dans le rksidu, on détermine le plouil) par 
ébullition avec In solution d'acétate d'anliiioniurn concentré et 
repiécipitation B l'état de sulfate de plomb; on sature 200cc. du 
filtratuln par  H2S; on filtreles sulfures rl'nrsenic et de  cuivre ; or1 
sépare les deux iriétnux au nioyen du  cnrbonnte d'aminoriiuin ; 
ou reprtcipite, de In solution :icidulée, l'arsenic par 11'5, e t  l'on 
pesc U I'ctat de As2SS; I C  S U I ~ U I - e  de  cuivrc est d6barrassi: du sou- 
fre par  traitement avec une solution de sulfure de sodium, et 
pesé k l'état de  C u 0  aprhs calcination. 

1)e rillratiim des sulfurcs iiiét:illiques est dilu6 k 500cc.; dans 
50cc., on prk ip i t r .  d'abord le fer par  I'nrniuoniaqiie, piiis par 
1'acClnte d'airiinonium; des filtratuin réunis on sépare d'ahord le 
calcium et le iiingnSsiuin h l'état de  phosphate, puis le zinc &a- 
leruent ii I'élnt de phosphate p a r  la iiiéthode Voigt. 

Lorsque le iiiincrni contient du nicliel e t  du cobalt, le zinc doit 
&tre sépnr6 p : ~ r  l'lliyili~o$ne sulf~irt! en solution acétique avant 
d'être précipité à l'état de phosp1i:ite. 

E. S. 

Dos;mgc dn noinfra- t o l n l  clnno l e u  pyrlteq, l e s  r6sicliis 
c t  Icn -iiïfatcrr. - M. ZEIIET3lhi'EIL (IA:iboratoire de l'usine 
F. Curtius Duiiliur;.) (Zplts. f .  a~i,qeu;ni idic Cl~rntir., 1910, p. 1 5 9 ) .  
- Les rnélliorlrs actuelles sont toute? basees s u r  l'orvdation et 
s u r  le dosngc de S0'112 foririi. Les perfectionnements apport& i lüs  

méthodes cl i i~siquesdc Liinyc el de ,l Watson ont arnclioi,8 l i i  tccli- 
nique de ces dosages, innis ils deriiantlcnt encore un  temps assez 
long et des riî:iiiipuliilion~ nombreiises. L'auteur a cherché h ren- 
d i e  les dosiiges plus r,ipides en traiisforiiiant le soufre en 11's fii- 
cile h éva luerpar  V I I J I I I I I ~ ~ I ~ ~ C ;  on ramènr.le biçiilfiiietlr. fvr, Ics S U I -  
fates et  le soufre lihre,par siii~plechaulT~igc avecln. poudre de fer, 
à l'état de inoriosulliire de fer facilement a t t :~qu;~ble .  La réar:tion 
est  6galeimnt applicable nu dosage du  soufre dans le ciiial~re. la 
pyrite de cuivre, la blende et  probablement le charbon, le caoiit- 
rhouc,  e tr ,  
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- 63 - 
On prend Ogr.50 de substance finement pulv6rist!e, qu'on intro- 

duit, avec les prbcautions d'iisnge, dans un tube fermé de G O  h 
70 rnillirn. de lorigueur et  7 B 8 rnilliin. de  dinrriktre ; ori ajoute 
une quantith Pgnle ou doiihle de  fer rCdiiit exempt de soufre ; on 
rnélange au moyen d'un fil de platine recourbé qu'on tourne rnpi- 
dement, e t  I'on recouvre cncore d'une pctitc quantité de  poudre 
de fe r ;  avec un  fil de platine droit, on perce une  cherninée d;ins 
le rnélange le long de la paroi d e  verre, e t  I'on chauffe pendant 
un petit moment nu rouge faible; on jette le rnélanse encore 
chaud, ma i s  riou rouge, dans une fiole de 2OOcc. coriten:irit 20 a 
30cc. d'eiiu, pour le diviser ; on se sert rle la fiole coinine d'appü- 
reil A déplacement en y adaptant un  bouchon portant u n  tiihe 5 
entonnoir et un-appare i l  B rilitrogradation pour  retenir les gout- 
telettes entrnlnées; ce dernier est relié A un réfrigérant, et le tube 
de condensation plonge dans la lessive de potasse diluée. 

On introduit par  l'entonnoir 20cc. d'IICI coricenLrS ; aprEs apiii- 
seriierit du dépgemeri t  sazeux, on chnuf'fe pour  cliasser conipliL 
tement 11's ; on vérifie la fin de 1.2 distillation au  moyen de  papier 
de plomb ; n u  distillatum ou B une partie aliqiiote, on ;?joute lin 

e x c k  d e  liqueur d'iode N/LO, et I'on titre en retour par  l'hyposul- 
fit.e de sodium. I cc. de liqueur d'iode correspond h 0 g . 0 0 1 6  de 
soufre. 

L'auteur cite quelques chiffres comparatifs : 
Risidus de pyrite : 

a 1 Xouvellc iiir!t,hode 4.51 A 4.6l ; moyenne 4,JG. 
Métliorle Lunge. 4 , N  h 4 i ! J ;  moyenne 4 , G 3 .  

( Nouvellc méthode, 4,00 B 5,06 ; moyenne 4,98.  
) M6thode Lunge, 4.75 (i 4,93 ; moyenne 4 .83 .  
Pyrilex liio-ï'iulo : 
Nouvelle mélhode, 49,08 à 49,28 
l léthode Lunge, 49,iO à 49,24. 
Pyrites l io lda l  : 
Nouvelle m6thode. 44,68 à 45,05. 
XlkLhode Lungc, 44,73 h 44,99.  
Sulfate feweltx pur : 
Titre thGorique, 2 1  ,5l p. 100 de  soufre. 
Kouvelle i~ihthode,  11.44 9 12.55; moyenne 12.50. 
Méthode Lunse ,  11,39 à Z 1,54 ; moyenne 11,48. 
Cett.r rnél.hode peut ktre int.i:ressante pour les 1nborntoii.e~ 

industriels où l'on exécute des dosages de  soufre en séries. 
E .  S. 

Essai ' l e m  r n i n ~ r ~ i m  d q j . t m i ~ m  - M. J .  GRAY ( J .  Chern. 
Nd. and miil. Soc. S. Africa, 1910. p. 312, d'après Jowru.  of Soc. 
of chtm. I n d u s t y y ,  2910, p. 6'39). - L'auteur passe brièveinent en 
revue onze methodes diKérentes et considére que la fusion n i i  

peroxyde de sodium et le titrage avec une soliition d'iode titri'r 
constituent le procédé le plus satisfaisarit. 
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Cne serie d'essais a et6 exécutée par cette inéthode, en addi- 
tionnant successivement de qiinntités variables d'arsenir, d'an. 
timoine, de tungstène et de iiiolybdéne (jusqu'h 30 p. 100), de 
hisinuth (jusqu'k 30 p. 200), de titane (jusqii'à 10 p. 1001, sans 
pour cela altérer l'exactitude des résultats obtenus. 

P.  1'. 

Séparation d e s  mktaox du groupe do l'étaiii. - 
M. H.-JI. C A V E N  (Chem. Soc. Proceed., 1910, p. 276). - 1,es 
sulfures méliingés sont précipités de leur solution alcaline, f i l -  
trés, l a v k  et  tixités par IlCl coriceritrb; le sulfure d'arsenic 
est filtre, h v é  et ciiractéris6 après  dissolution dans le cnrbo- 
iiiite d'imrnonium. An filtratuin, exempt d'hydrogène sulfuré et 
contenant les chlorures stünneux et antiinonieux, on ajoute de 
la potnssejusqii'à redissolutiori des hydrates prkcipités ; on adili- 
lionne d'eau de h o m e  iusqu 'ko lora t ion  jaune;  I'antimonite est 
transforin4 en antirnoniate de  potasse; or1 ajoute d u  chlorure 
rl'aiminoriiiim en cristaux, qui détermine lin dégagement d';iï.«te 
par suite de la présence d'liypoliroinite ; l 'hyd&G stanniqiie se 
sépare et ,  a p r k  é h l l i t i o n ,  est filtré; le filtratum contient seule- 
ment  l'antimoine, qui est reprécipit15, après  acidulation, sous 
forme de sulfure p a r  l'hydroghne sulfuré. 

P. T. 

Analyse den allimges d'étain. - JI. F. KIETIlEIBf<Il 
i0esterr. chem. Zed., 1910, p. 146, d'après Journ . of Soc. of clmn. 
I~zrl~tst~y, 1920, p .  834) .  - On traite l gr. de l'iillinge par  10 à 
13ce. d',\z0311 concentré, et l'on chiiufre au  linin de sable iiisqu'k 
attaque coinplkte; on t r ;~nsvase avec aussi peu d'eau que possi- 
ble dans une capsule de porcelaine de taille moyenne, puis on 
kvapore à. siccitf n u  hain-rn:lrie; on ajoute a s g r .  de  sulfur,e de 
sodium crislaIlisi:; on couvre la capsule, et l'on chauffe pendant 
13 minutes en ilsitant fréqueinnient, su r  unc plaque d'anliiinte, 
jusqu'à comnienccment d'ébullition ; on ajoute de l'eau chaude : 
on agite, puis, après repos, on filtre; on sépare ainsi l 'étain, I'ün- 
timoine et l'arsenic d u  cuivre, du  ploirib, etc. ; le rhsidu restiliit 
su r  le filtre est Invé avec de  I'eiru chitude coriteriiirit du  üulfui,~: de 
sodium ; puis lm sulfures insolubles, bien lilvks, sont t,raitc% par 
AzOqII et évaporés avec SO61I- polir séparer le plomb ; le Gltra- 
turri du sulfiile de plornb est pr6cipité piw 1 1 5 ;  le fer, le zinc, [Ac. 
sont déterininés dans le fi1tr;iLuin du sulfure de cuivre. 

Dans la solution des sulfwes solul~les ,  on ajoiite avec préciiii 
tion la moiLi6 de suri volurrie tl'lIC1 corir:erilr.6, puis or1 I;iissi? 
reposer dans un  endroit chaud pendant quelque temps ; le siil- 
fure d'&lin se dissout avec un peu d'aritimoiiie ; on fait passer 
un cour:int d'hydrogène sulfuré jusqu'à complet refroitlissen~ent ; 
ori nict Ic tout ilan.: i111 eii~lroil c l ~ ~ i u t l  J i i s r~u ' i  tliçpai~itiori d e  
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l'odeur du gaz sulfhydrique; on filtre sur  un filtre Iiuinectti par  
JICI ; le précipité (tout l'antimoine ct l'arsenic avcc un pelit peu 
d'étain) est dissous dans le brome et HC1 et dilué avcc deux fois 
son volume d'eau, en ramenant  i la riième acidité que précédeiii- 
rnrnt. p i s  on p r k i p i t e  de nouveau par  l'hgdrogène sulfuré, 

1,'antirnoine peut alors Stre déterniiné, soit gravimétriquement,,  
soit par la niéthodede Iiessler : dissolution p a r  IICl A douce t e n -  
pérature, élimination de  I'excks d'hydrog2ne sulfuré par addition 
d'une quantité suffis:inte de solution chlorhydrique de  liichlorurc: 
de mercure pour former un  chlorosulfure, et t i trage de l'antiirioiric 
par le permanganate de  potassium. 

Le fillraturn corrlt:nant l'étain est reridu arnrnoniacal. puis ai:i- 
dulé par  l'acide acétique et précipité p a r  l'hydrogène sulfuré, puis 
le sulfure est converti en acide stanniquc p a r  Az0311 et calciné. 

P. T .  

Dosage ale I'arsei~ie, de I'entlrnoinc et  de I'étnlii. - 

M. II. E. PALMER ( A m e r .  Journ. of  Sciencr, 1910, p .  3'39). - 
L'auteur utilise les réactioris suivantes : 

Ilans C ~ ~ L ~ U F :  cas, le ferrocyanure résultant est oxydd p a r  le 
permanganate de  potassium. 

Auenic. - La solution contenant l'arsenic à l 'état d'acide arsil- 
nieus est traitée p a r  u n  exchs de ferrocyanure de potassium pur  
(au moins cinq Fois plus quc Ia quanti16 nécessaire pour o x y d ~ r  
l'arsenic) et environ % C C .  de solution de potasse à 20 p. 100, le 
volume total étant infkrieur à 100 cc: Après u n  repos de quelques 
~iiinutes, le liquide est IraiLi! p a r  environ IO gr .  de sulfate d'arri- 
inanium et  100cc. de liqueur magnésienne. L'arséniate amrno- 
niaco-magnésien est filtré ; le filtratun1 et les eaux de lavage 
sont forteriicnt acidifiés par  SWIP dilué, puis  on  titre nu moyen 
du permanganate d e  potassium. 

Antimoine. - L'antimoine est déterminé d e  la niêrrie manière, 
sauf qu'il n'est pas  nécessaire d'enlever l'aot,imoine avant  le 
ti trag-c. 

Etctir1.- On aitnque le inétal avec HCl concentré froid, ct l'on 
niaintient dans une atniosph6i~e d ' h y d r o g h e  pour éviter toute 
oxydation du  chlorure stanneux. Ce dernier est oxydé avec au 
moins cinq fois le poids n6cessai1.e de ferricyanure de potassium, 
lequel a été préalablement mélangé avec la solution de potasse; 
on ajouteenviron . . 10 gr. de sulfate d'üiiiinouiaque, puis on chauffe 
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à 50-60'; on filtre ; on lave avec une solution cle sulfate d'amnid- 
~iiurii  B !Op. 200, puis le filtratuin, fortement acidifié par  SOLI12, 
est titré au moyen du permanganate de potassium. 

Les erreurs  sont infërieures B - Ogr 0006 et $- Ogr.0009. 
P. T .  

P r e p r n t l n n  ria nrlr ria platine.  - M.  MAX l)EI1JIO?'T 
( . lo~rrl~nl o f  alnericm clwrnicril Society, 1310, p. 336). -- Polir 
préparer le noir de  platine, l 'auteur plonge des feuilles en alu- 
iriiniuin dans  une solution aqueuse d'acide chloroplatiniqne : 
la rknction se produit avec un fort d é g a p n c n t  de chaleur : on 
dissout l'excès d'aluminium par  lICl eoncentrk ; l:i solution pré- 
scrite urie couleur rioirBire, ayan t  I'apptirence d'une solution col- 
loïdale concentrée de platine ; on la chauffe ni1 Iinin d e  vapeur, 
r t  le noir de platiiie se dépose au fond du  liquide, dont  la couleur 
est jaune ou verdiltre ; on d6cante : on chauffe à deux reprises le 
noir de platine avec IICl conceritrk ; on le lave h l'eau distillée 
jusqu'h ce que les eaux  d e  lavage ne priicipitent plus par  le 
nitrate d 'arsent  ; après  avoir sép:irk le noir de platine, on le 
sèche dans le vide en présence d e  SObR2. I I  posstide alors une 
belle c o u l ~ u r  noire et sr: trouve A l'état de poudre impalpable ; 
son pouvoir catalytique est considérable; il renferriie 96,s p. 100 
de  platine pur. Ce noir de platine se distingue de  celui prépare h 
l 'aide du  zinc, en ce qu'il ne change pas de couleur lorsqu'on le 
chauffe au  r o u ~ ~ e ,  tandis que le noir prépar6 au  moyen du zinc 
devient gr is  et spongieux. 

S i r  nnéfnnx nnarrmulx. - BI. I P  n r  AUER de \\'EI,SBAC~I 
(Phnrnza~-~utischr: Z d . .  1910, p. 480). - Dans une conférence faite 
ii la réunion générale des chimistes allemands, le  professeui. 
JIuthniann a informis 1'Asseint)lée que le Ur.2uer de Welsbach est 
parvenu h séparer le terhium et le thal ium en deux éléments, le 
dyprosiurn et  le gadolinium en trois éléinrnts distincts. Le nom- 
bre des éllrnents apparteriant au  groupe des terres rares est donc 
passé de 16 à 22. A .  B .  

1)osnpc volriiii<.irIc~iin tln niniignni-rc dnnn I ' r ~ n .  - 
JI. A. TIOüESRUIIG ( P l ~ r z ~ ~ n n c ~ / d i c i r l  Jo~cmd.  10 10, I I ,  p. 637). - 
On fait bouillir pendant quelques rninntes 50 cc. d'eau avec 5 cc. 
d'Az0311 h 50 p. 100 ; on ajoute nlors lin l k g r  exeés d'azotnte 
dqar;ent et 10 cc de solution 10 p 200 de pcrsulEitc! d'ammo- 
niuni ; on chnulTe h I'Lhullition: 25 rnilligr. de JIn30L donnent, 
dans ces conliitions, une coloration rose. Pour  iloser, on dilue la 
solution rose à 1OOc r,., et on In compare eolorimétriquement avec 
une  solution de sulfate de rnang:iiièse et  d'ammonium A 22 mil- 
ligr. de JlnYY p a r  litre, qu'on traite comme la solution R t i t r r r .  

A .  O .  
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Dogage dca eoml~inalwonn mzotPe~  dnnn I'nc-ide 
snlfuriqiie. - M. K. LE0  (CXeni. Zeit., 190!), p. ,1218 ; 
d'aprés Zeits. f .  angew. Chernie, 1'310, p. 121). - L'auteur 
a remplacé I'agitet,ion de SU4H2 avec le mercure, telle qu'elle 
est indiquke p a r  Lunge, p a r  u n  dispositif breveté permettant 
il'op4rcr au repos ; le mercure est injecté dans SO1ki2 ; on s e  
sert d'une fiole ronde, prolongée par u n e  partie cylindrique qui 
communique par  la partie inferieure avec les deux tubes ordiri:ii- 
rcs du v o l u m h o n ~ è t r e  ( 2 ) .  On remplit le vase de décomposition 
avec du  mercure pour pouvoir introduire S04112 sans entraine- 
rnent d'air. Après avoir fait u n  vide partiel dans  le flacon, on y 
fait renlrer du  mercure par  un robinet h trois voies,et l'on renou- 
velle l'opération aussi lori~teriips qu'il est nécessaire pour nvoir 
une réaction compli:t.t: ; le bioxyde d':izote est ensuite envoyé 
dans le rnesureur, tandis que SOLllZ peut ètre refoule dans l'en- 
tonnoir de rcrnplissage par  u n  robinet il trois voies qu i  se  trouve 
à la partir: supérieure du  flacon de décomposition. 

La manipulation est trbs simple, et nous avons pensé que cet 
appareil illérilait d'ètre signalé k tous ceux qui  ont pratiqué le 
vnIiiriiénoiiii:tre rle Lunge el q u i  connaissent les 11 ka;.réiiienls fr6- 
quents qu'on éprouve pendant l'agitation d ~ i  tube de  décomposi- 
tion si alourdi p a r  le mercure. 

n'onvcan réae4lC dc I 'er i t lc  cynnlrptlriqoc. - 
11. J.  RIOIR ((rhrrn. Soc. Pm., 1910, p. 125, d'apréi, Jonm of 
Society of ckem.  Indu.~try .  1910, p. 723). -L'auteur, après nvoir 
constaté que l'essai ?I ln teinture de g:iïnc n'est pas  tou,jours 
satisfaisant e t  qne  l'essai cuivre-phi..nnlpht.nlRine est qiielqiiefois 
inapplicable, a découberl un  réactif permettant de déceler 1 par- 
tie d'acide cyanhydrique dans 5.000.000 de parties d'eau. 

Le réactif est obtenu en ajoutant de petites quantités d'acétate 
de cuivre et d'acide acétique h une  solution chaude d'hydrocœru- 
lignone (tétram6toxydiphériol) dans une grande quantité d'eau, 
laissant d i g h r  A 500 penrlnnt qiielqiies heures et filtrant. 

La solution à essayer est rendue faiblement acide p a r  l'acide 
acétique (s'il y a u n  acide fort. on ajoute de l'acétate de  soude), 
puis est traitée p a r  un  quar t  de son voluinri. d u  rknctif. 

Ilans les solutions contenant plus de 1/100.000 d'IICy, il s e  
forme irrim6di:itenient u n  précipilé cristallin rouge 5 éclat pour- 
pre de cnxwlignone ; avec les solutions f;iil)les, on olitient. u n e  
coloration rouge-  brikuc. Les substances oxydantes doivent étre 
absentes. m i s  on peut les éviter en pratiquant l'essai au  papier 
sur la vapeur, coinine dans  la recherche i l'aide du  gaïac. Gne 
rZaction senlblable est donnée par  les autres diphénols tétrn- 
substitués el p a r  l a  benzidine et ses d6rivés. La benzidirie donne 

(i) L'appareil est construit par la maison Robert Muller, 8. Esscn Ruhr. 
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une tcinle indigo, lit tliaiiisitlirie urie colorntion 1)leu-vcml;\t,re et  In 
tditlirie iiiie tciiite verlr.  

P. S. 

Le hlcn de iiiéthylèuc comme incl lc~tcur dans les 
riunlyses lotiométriquen.- J1.SIKNh'I.T ( f i e  Annly.rl, 1910, 
1'. 309). - 1,'auteiir a constiitk que  l'iodure de putnssiuni donne, 
iiu contact du bleu de rndtliylhne, un  précipilé formé par  une 
t.oiiil-inaison iodée de la matière colorante ; si l'on opkrc cn pré. 
sericc d'iine solutiori aqueuse de bleu de niiithylène étenduc 
(Ogr.5 par  litre), on observe d'abord un virage de la couleur, qui 
p a s w ù u  bleu au  vert-jüuriAtre, puis a u  brun-jnunstre, et ces 
i ~ t i e i i p n c n l s  de  coiileur sont Lrhs nels. II suffit de prentlre Z cc. 
de, solution de bleu tie methyl6rie pour 50cc.  de solution iodurée. 
1)'après l'auteur, In rtaction est trhs sensible. ciir il suffit de 
Occ.la à Occ.25 de  soliilion centinciinmale d'iodure de potüssiurn 
pour produi,re un  charigeinent d e  colori~tion dans 10 cc. de solu- 
tion de bleu de méthyli.ne h Ogr.05 par  l i l re .  

1,a su lu t i~~r i  de t ~ l t , i i  de m(ithy1hne peu1 reinplacer l'eau arni- 
donnée pour les dosages iodornétriqucs. 

Tîtr~,~erl i i .ect  d u  cobnlt e tdu  nickel.- JIM. 'i'. RU1'1' 
(4 T. PFiCn'N1G (Zeifs. f .  nngewaudte Chenlie, 1910, p .  1423). - 
On dose le col~;ilt  en ajoutant,  2 u n  volume détermine de solution 
tlc cyanure: de polnssiuin, la solution de  sel de  cobalt B titrei, 
jiisqu'à apparition d'uri troiible persistiint ; nu nioinent o i ~  I'ori n 
tlt5pnssé 1:i combinaison saline coniplcsc, il se précipite du  cya- 
nure tle colmlt brun,  possk1;int un pouvoir ép:iississnnt extrE- 
iiieiiierit puiss;irit ; la fin de I:i i6iction est ainsi t,iès netteiiient 
indiqii6e On opcire sur  5 Ii 23cc. de liqueur de cyanure de potns 
siiini Y/?, t iuxquds 011 ajoute, si11is aucurie dilutioii, ct en :rgit;iril 
In solution i i i trer contenant 0,20 ü 0,75 p.  100 de Co B l'état de 
sulfate ou de  sulfate iirnirionia<:nl et non acide. 2 Co= SKCrlz. 

On peut (le In rnèrnc iiinnii!rc tit ixr dirccternent Ic nicltek. A r e c  
un excès de nickel, i l  se produit aussi un  trouble b run  qui irirli- 
que 1:i fin de  ln réaction; on :i encore plus de netteté si In solii- 
tioii de cyanure de potiissiuiii a 616 ndtlilionrii.~, avan t  le t i t r ü ~ e ,  
de 5 920ÿrouttes d'nnirrioniiiqiie L I O  p. 100.Les solutions de nicltrl 
doivent contenir dc O,kii 1 ,O p.100 de X i  et êtrcexcmptcs d'acide. 
On peut aussi titrer u n  voluiiie déterrniiik de solution de  nickel 
avec le cyaiiiire en employant In phdnolphtaléine comilie int1ir:ii- 
ttiir. 11 se produit une c:oloi.iitiori r o ~ i g e v i f  lorsque le cÿariurc 
(Ir riicli(:l. qu i  piécipit.e d'abord, e ~ t  tiürislorink en sel coinplcxe et . - 

,111'11 y i i  un<: trace de cyanure de potiissiuiii en exces. A ce mo- 
inerit, In solution est redevenue limpide ; Icc.  de  KCAz - NI2 = 
0,0013373 de Ki. On peut aussi additionner la solution neutre 
de nickel d'un esciis de solulion de cyanure, et,  dans la liqiicar 
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limpide,'titrer I ' P X C ~ S  de  cyanure avec le méthylorange comme 
indimxteur et IICl ou SO"12 N/2.  1 cc. d'iicideK/? = 0,00733733 de 
de Ni ; ces deux derniers modes de dosage ne sont pns applica- 
bles au cobalt. 

E. S. 

Emploi iln Ir i c l i lnr~ irc  dm(.tI~~l i .nc cii  nimelyise cl i l -  
mirliic. - M .  L. GOWING-SCOPES (TheAnnl!jst, 1910, p. 235). 
- Les dérivés chlores de I'ithnne et  de  l'éthylène sont I'ol),j~t 
d'urie fabrication industi~iellc irnporlante, e t  l 'on trouve actuelle- 
ment sur  le marché, à des prix qui peuvent riv a 1 '  iser avec ceux 
de l'éther, de  la benzine, etc., les produils suivants : 

Point 
Densiti: d'Cbullilion 
- - 

TPtrachlorure d'éthane (CallyC14). . . . 4,6 147O 
Penlachlorure d'elhane ~C'IICI"). . . . 1,7 1590 
Dichlorure d'éthylène (C'H'i:Iyj . . . . i l% tjy 
Trichlorure d'élhyléoe (PHC13) . . . . !,47 8 80 

Perclilorure d'ethylène (CaLl') . . . . 2 121° 

Ces co1npos6s sont des  liquides incolores, non n~iscibles à l 'eau, 
non inflammnliles et non explosibles. Deux d'entre eux , le  dichlo- 
rure et le trichlorure d'éthylène, posskient un  point d'él,iillition 
inférieur à celui de  l'mil, et, polir cetle raison, peuvent t t r e  
ernplogés cornirie réiictifs de  Iihorntoire.Le premier est plus voln- 
til, inais, coniine il ne pcut étre oblcnu pur  en  grnndc quantilc,  
on doit lui préfGrer le trichlorure d'elh-ylène, est connu coin- 
mercialement sous le nom de IVesi~~osol  e t  dont voici les pro- 
priétis. 

P K O P R I ~ T ~ C I  PHI-SIQULS. - Le trichlorure rl'Ft.hylknc, se pré- 
sente sous I'aspcct d 'un liquide mobile, d'une odeur éthérée rnp- 
pelant celle du chloroforirie. 

Ce tahleau montre que le trichlorure d'éthylène se dilate rnpi- 
deinent avec la température et qu'il s'évapore fiu5lcmcnt. Ce 
produit bout h 8ï05-8B0 et possède un indice d e  réfraction à la 
luinihre monochromatique du  sodium à 1908 ND = 1,4,777.  

11 n'est pas inflammiible. 
PURIFICATION. - Le produit du cornrnerce a été agité avec 

unesolution neutre etconcentrée de ni t rated 'argent  pour enlever 
lechlore et IlCl ; a p r k  lavage h l'enii; le liquide a été mis en coiil 
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tnctpendnnt plusieurs heures avec des petits fragments de chaux 
vive-; enfin, on a distillé, en rejetant les portions qui disiillaient 
nu-dessus de  90" le distillntum a été trait6 p a r  d u  chlorure de 
calcium fraîchement fondu, mélnn,rré avec un  p e u d e  carbonate de  
potassiuni, ct, npriis quelque temps de  contact, le liquide a été fil- 
t ré  el distillé en présence d e  l'anhydride phosphorique. 

Le distill:itum obtenu, conservé dans l'obscurité en présence du 
carbonate de pot:issiurn recernrnent fondu, constitue Ic produit 
pur., q~ l ' i l  siiffit de  filtrer avant  de l'ernployer Si l'on n'exigepas 
un prorlu it pnrfniternent pur ,  il suffit de  traiter Ic, produit coin- 
mercial par  S0;11" de séparer celui-ciaprès repos du mélange, et 
tic distillcr Ic t r ichlorured 'éthyl~ne en présence de la soude caus- 
tique grossiiireincrit pulvérisEe. Cornine ce compose at taque Ics 
bouchons d e  li@, il est nécessaire que tous les raccords de I'tip- 
pareil à distilliition soient rôdés, et,  dans  le cas où l'on emploie- 
rait  des  houchons de liége, il est ii recommander de les entourer 
d'une feuille mince d';tain (1) .  

1' i io~nrB. i .B~ DISSOLVANTES. - Compose's ino?.,qnr~iqups. - Les 
suliçtances suivantes sont sol~ibles dans  le trichlorure d ' é t h y l h e  : 
l'ammoniaque, I12S, Ic chlore, le brome, l'iode, le soufre, l'acide 
nitreux. 

Le sodium et le potassium attaquent Itgèrernent le trichlorure 
d'6lhyléne. 

CotnposPs 01-,qliniqites. - H~d~.oci l i . l iures.  - L'auteur a examine 
onze hydrocilrbures ; tnus sont solubles, qu'ils soient aroinatiques 
ou aliphatiques. 

Huit coiiiposés haloïtliques dérivés des hydrocarbures ont été 
exarriinés et tous étaient solohles. 

Aczdrs - Dis acides grils sont solubles, ainsi que les a c i i l ~ s  
sébdcique, benzoïque, salicyliqur, et ciririiimique; l'acide lactique 
est riiodérément sulublc; les acides oxalique, ninlonique, succini- 
que, riinliqut?, tiirtriquc, citrique, rnuciquc, giillique, tannique et  
niéconique sont insolubles. 

Alcouls. - 1)ouze ont été examinés, e t  tous sont solubles, k 
l'exception de In glycérine, qui est très Iéghrerneritsoluble, et la  
mannite, q u i  est insoluble. 

Pl~E~iuls. -Les phénols monohydriques sont solubles, méine le 
piirniiii thylaii~iriophénol (iiietol), tandis que  les phénols dihydri- 
ques sont insolubles. 

Elhevs. - Le (3-naphtylméthyl, le gaïacol e t  l'eugénol sont 
solul i l~s .  

A ldL;h!jrlev. - L n  formald6hyde. 1';icétaldéliytle. Ir1 par;ildéhydc, 
l ' hydrû tede  ctilnrnl, la t~enznldéhyde, 1'aldt':hyde cinnamiqiip,. 

tl) Au moincnt oii I'autcur rbdigrait cette no!e, i l  a trouvé dos p ro-  
duits coimnercisux qui  filaient d'uriu qualité beaucoup pllis pure que ceux 
qu'i! avait en sa pcissi:ssion, lesquels n'cxigcairnt plus qu 'une simple pu i l .  

fication. 
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la siilicyfaldehyde. I'anisaldéhgde, In vanilline. In purpuraldé- 
hyde, le but.ylchloral, In paradirri~tbylarriinobenzaI~1~hyde sont 
solubles. 

Acdones.  - L'acétone ordinaire, le camphre,  l'alizarine sont 
solubles. Le trioxyméthylène est insoluble. 

Tous les éther9 sels e t  les giyc6rides sont solubles. Les cnrhi-  
h!ydrntes, les glucosides et les matièrcs ~iro/eiqurs sont insolubles. 
Seize bases examinées étaient solubles, mais leurs sels étaient 
insolubles. 

Huit compos6s nitrés ont  Et6 trouv6s solubles. 
L'acétamide, l'oxamide, la henzaniide, l 'asparagine, l a  glycine, 

la phknacktirie, la eafkine et  la thbobrornine sont soluhles ; par 
contre, les acides ur ique et  hippurique. 1 ; ~  thio-urée, l'urée, la 
créatine et I'urate d'ammoniaque ne se dissolvent pas. 

L'acétanilid-, e t  ses dérivés bromés, le sulfonal et la saccharine 
sont solubles. 

Iles matibres colorantes, le carmin d'indigo, le bleu de  mét ,hy l~ ,  
la rii,vrosirie sont irisol~ibles, t;indis q u e  la chrysoïdine, le bleu d e  
Kicholsnn, le vert malachite, les mi:\ tiylorange, l'aniline et la ro- 
saniline sant solubles. 

La gomme arabique, le jalap sont insolublrs, tandis que la 
gomme unriioninque, le copal, la myrrhe,  le benjoin de Siam 
et de Sumatra, l'asa fcetida, le caoutchoiic et  l a  chlorophylle se 
dissolvent. 

Le trichlorure d'kthyléne peut 6 t h  utilisé pour  l'extraction des 
alcaloïdes ; la narcotine est extraite soit d'une solution acide, 
soit d'unc solution :ilcaline, tnndis que In morphine ne peut s'ex- 
traire dans aucun des deux cas. Les alcaloïdes. comme l'atropine, 
la cocaïne, In quinine, In cinchoriine, la strychnine, Ir i  brucine, 
I;r vér;itririr, I;t piloc;irpirie et 1'ar:onitinr: peuvent 6tr.e extraites 
d'unesolution alcaline, mais non d'une solution acide. 

I.es acides contenant deux ou plusieurs groupes carboxgle 
sont insolubles dans le trichloriire d'éthgléne, tnndis que les aci- 
des monocarboxyliques sont soluliles. L a  présence d'un groupe 
hydroxyle dans  un  acide ru id  celui-ci difficileirient soluhle e t  
deux au pliisieiirs groiipm le rendent insoliihle. Sur  les acides 
exaininés, six contenaient deux ou plusieurs groupes carboxyle 
et étaient insolubles, comme les acides oxiiliq~ie, rn:ilonique, 
succinique, malique, tartrique et  c i t r ique;  deux contenaient 
un groupe hydroxyle e t  carboxyle, cornme les acides lactique 
et salicylique, et h i e r i t  peii soliililes, tarirlis que les acides 
gnlliqiie et tannique, qui contien,nent deiix ail plusieurs groupes 
hydroxyle. sont insolubles. L'acide phtalique fait  exception à 
cette règle, car il est soluble seulement d a n s  la proportion de  
Ogr.20 pour 100 cc. de  liquide, e t  ce fait  est db fort probable- 
ment $I la présence d'anhydride. 

Parmi les autres composés, la présence dans ceux-ci de deiix 
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ou plusieurs hydroxyle rendent le composo peu soluble ou'inso- 
luble. corriliie i l  vient d'ètre dit. plus  haut .  Des corriposés btudiés 
dans le groupe des alcools, le glycérol, qu i  contieiit 3 groupes 
hydroxyle, e t  la mannite, qui  en renferme 6, sont insolul)les. 
 ans-le groupe du pheni l ,  In pyrocatéehine, In rbsorcine, I'hy- 

droquinone, le  pyrogallol e t  In phloroglucine sont insolubles. La 
saligdnine, qu i  est à la fois alcool e t  phénol, est légèrement 
soluble. 

Les carbohÿrlrntes (hydroxyaldi.hydes et hydroxyacétones) 
sont tous insolubles. Lii glucosazone es t  légérernent soluble. 
L'insoluliilité des glucosides (amygrlaline et salicine) est intéres- 
sante, ainsi que le peu de solubilit6 de  l'alizarine et  de  la ph& 
n ~ l ~ h l a l é i n e . l e s : ~ u e ~ l e s  contiennent 2 groupes hydroxyle. 

- 

k i r m i  les corriposés iriorgariic~ues, or1 doit signaler la solubi- 
lité de  l'acide nitreux, qui se dissout rapidement en donnant un 
liquide vert,  lequel piirait bien se conserver pendant  quelque 
temps. Celte solution pourrdit étre utilisée pour la diazotation 
lorsque la prtiiserice dc l'eau est nuisible. 

L'eau ne se  dissout que très peu dans  le trichlorure d'éthy- 
lène. 

Cc cnmposé peul être employé pour le dosage des matières 
grasses. Après de  noiribreiix essiis,  I'auleur lui reconnaît de 
norn lmux nvnntnges s u r  l'éther ordinaire, enlre autres s a  non- 
infliii~iiiiiibililé. ce qui perinct de  le clinulYcr direcleinent s u r  une 
flaiiiiiie sans  nvuir-hesoin d'un hiin-innrie. Son point d'ébulli- 
tion élevé (8705) peut cependant préseiiter u n  ineonvhien t  dans 
quelqucs cas .  

L'uuleur a appliqué ce produit au dosage de la matière grasse 
d a n s  le lait desséché ou dans les subalances aliii-ientüires conte- 
nant  du luit doss6ché e t  de llexti.iiit d e  malt. 

On prend Ogr.500 de lait desséché, qu on pkse dnns une petite 
capsule e t  qu 'on chaufre k l'étuve à eau jusqu'h poids constant ;  
on  mélange le résidu avec du  sable bien purifiéet lavé au préalable 
avec du trichlorure d'éihylène; ce mélange doit ètre fait soigneu- 
sement d a n s  un rnortiw, lave au trichlorure d'hlhjlène et séché; 
le rnklange de lait e t  de  sable est placé dans  la c:irtouche d'un 
extriicteur dc Soxlilet, pilis on extrait  p e n d m t  trois heures, In 
üole é h n t  chaulTée sur  une  petite LLiinrne e t  le fond simplemeut 
garanti par  une toile métallique. L'extraction terimin6e. on sèche 
la Gulejusqu'ii poids coristant, eri ay:irit soiri d'insuffler de temps 
en teirips h I'intéi.ieur un courant d'air peu rapide. de  fiiçori à 
c h a ~ s e r  les vapeurs lourdes d u  dissolvant; on pEse La matière 
grasse est rr,dissoute dnns la fiole avec de I'lther de pétrole; i l  
reste quelque peu i i 'uii  insolublequ'on I n i ~ s e  déposer ; on dfcnrite 
l 'é ther ;  la fiule et sun contenu son1 s6ch6s e t  pesés; la différence 
entre  les deux pesées donne la proportion de  matiére grasse. 
11 faut ,  pnorce t te  extrartinn, employer d u  trichloriire d'6thylPne 
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purifié, et l'exactitude du  dosage dépend surtout  de l'absence 
totale d'humiditb. 

Proprit'les chimiques. - Le tableau ,ci-dessous donne les rénc- 
tions caractérisliques du trichloiwre d'éthylène coin paratire- 
ment avec celles d u  chlorufornie e t  d u  tétrachlorure de car- 
bone. 

Are doit pas redui ie  Reduzt la  liqueur de  Ileduzl la l iqueur  d c  
la liqueur du Peliling. Pdiling. - I~cli1111g. 

TGTKACHLORURE 

DE CAHBOSE 

THICHLOHURE 

D ' B T H Y L ~ S E  

Are doit pas donne,  
la rbaclion dc I'isucga- 
nure. 

CHLOHOFORNE 

Donne la rdaciion de  
I'isucyanuru. 

Se d;cornpnsc en car- 
bone, eliloi.e. aciilc chlo 
Iiyili~ii[i~e, atc. lorqu 'oi i  
fnit [J"LSCW s a  vüpeui. 
dans un tube cliautfa 
au rouge. 

Dorine la réaction 
d e  1 isocgünure. 

Si: dc;coinpose en 
clilorc et  iiciiia ctilurliy- 
iIrii]iie 1cii'squ'~in l'ait 
p i s ~ e r  s a  VülJellr danr  
iin ~ u h e  cliaufft: au 
ruuge. 

Sc dCcornpov fail~le- 
ment a la luiuidié so- 
laire. 

Le trichlorure d'2thylène absorbe de grandes quantités de  

Est pratiquement inat- 
taquti par la potasse 
caustique. 

lirorne sous l'action de Ïa luniière solaire, e n  donliarit un  liquide 
lourJ, incol~ire, qui, :orsqiilon Ir: dist.ille. se dkririipose iiniii&dia- 

tenient avec mise en libert5 de  broiiic. II est lenkiiient atlüqué 
par SO'H' et HCI bouillant ; AzOVI I'iitlnque nvec violence. 

Si la vapeur de  trichlorure d'kthylérie passe dans un tube 
chauff i  ou rouge, il se produit du  chni%on, du  clilore et  IICI, 
tandis qu'il se curidense u n  liquide acide, rioir, fuinniit ; dans  les 
parlies froides du tube, il se produit quelques cristaux aiguilli:~, 
transpnrenls. 

Pi.opi.iélé.s p h p i o h g i y w s .  - Ln vilpeur d c  trichlorure d'éthy- 
lélie, lorsqu'elle est inhaléeen petile qiiaritité, dilueeavec d e  I'tiir, 
doririe des rnigrnines à quelques personnes, tandis que d'autres 
ne sont pas incorrimorlies. Inhalie e n  grande proporiion, elle 
détermine des.symptdmes sernblables B ceux produils par  les 

Se décornpo>e h la 
luiiiikre soldira. 

Ne se tlikonipose p 1s 
a la luiiiidi~c sulairi: 

E I ~  dCcornpoci. pa r  
la potasse zaustiquü. 

EctilCconipo~<l par la 
polüsso causlique. 
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anesthésiques. Elle a une saveur briiiatite, irrite la gorge et 
produit une violente tour .  

COI~CIZL~LOIZR.  - 2 "  Le trichlorure d'6lhglkne est un liquide inco- 
lore, aisément volatil, et un bon agent d'extraclion ; 

20 11 dissout tous les cornpusCs organiques qui Iie coritienncnt 
pas  pliis de deux ou plusieurs groupes cnrboxyle ou hydroxyle, 
ainsi quebenucoup d e  substances inorganiques; 

3 7 1  peut i3ti.e employé avec succès pour le dosage des matières 
grasses, spéciiilernent dans les laits desséctiés ; 

1.O Corrime dissolvant, il paraît oflrir quelques avantages sur 
ceux eiiiployés c o r r i n i ~ ~ n h e n t ,  piirticuliérernent à cause de sa 
rion-iriflaiiiiiiabili~é. Coinrne c'est un  coniposé non snturk, il peut 
$l ie  employé avec les agents oxydants ; ses propriétés dissolvan- 
tes rcsseiilblcnt h celles d u  chlisroformc et du  tétrnctilofurc de 
r : ~ r b o n ~ ,  mais  i l  rksiste mieux S l'action des alcalis. 

I i .  C. 

I>oîngc de i'airiric eitrigiic. - M. P .  VEIJER (Ptm.ma- 
ceirtical Jorcrizal, 1910, 11, p. 417). - Distiller la solution d'acide 
citrique avec SO'IIWU~ et une solution de  permanganate de 
potasse à 3 p .  100. L'acide c:irbonique dcgagé est reçu dans  une 
solutiori titrÉe de  liiiryte, e t  L'excès de  baryte  est dosé avec 11C\. 
Une riiolécule d ' a c i d e ~ c i t r i p e  donne t rois~molécules  d'acide car- 
bonique et  une molécule d'ücktone. 

A .  D. 

I t c c l i c i ~ l i c  de l'nleonl iii(.tliyliqnc dnna l'crlconl 
et liy~ialtic. - RlBI. ESGELITAIIDT et JOSES (Pl~nv~noceut~ctil 
Jor imd,  4910, 11, p .  2931. - A l cc. rle I'alcuol à essayer, ajouter 
8 clb,cisi.. rle ~iersiilfi~tcrl'~i~riinoniiiiii, 3 cc. rle S O ~ I I ~ l i l u 6  (1 p. 5 ,  
e t  une qua11 tité d'eau suffisante pour  obtenir 20 cc. ; distiller 
tl'abord 4 c c . ,  qui seront r r j e t h ,  puis Gcc., dans lesquels on 
ajout,era quelques gouttes d 'une solution de  chlorhydrate di? 
inorphine h 0,s p .  100. Ce inéliinge étant  versé avec prt;caution 
sur SOLllQur, on observe une zone violette au  point de contiict 
des  deux liquides si l'alcool renfermait plus de O,3 p. LOO d'alcoul 
niéthylique. 

A .  D 

Rsrcil tic In  glyc(.i iiic. - M. T. JI. STARKIE  (Pl~amnceu- 
:?cal  Journal,  1 9 1 0 ,  11, p. 217). - La description des e6actions de 
p~irett;, d e  In m l  .cérine Ctant assez vague, il y R lien de préciser le 

J 
i!iode opératoire. 

Pour la densité, le coefficient d e  correction est  de 0,00061 par 
degré de 15 à 2 2 ' .  Le résidu charbonneux ne doit pas  dépasser 
0,01 p. 100 et les cendres 0,007 p. 100. Les chlorures doivent 
@tre infërieurs i 0,001 p. 100 en chlorure de sodium, et l'acidité 
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B 0,01 p. 100 en soude hydrntee. Le dosage de l'arsenic par  le 
procédé Gutzeit doit donner moins de 1/100 000. 

Pour l'essai li I'azotnle d'argent. opérer de la façon suivante : 
mélanger 2 cc. de  glycérine avec 10 cc. d'eau et 5 cc de nitrate 
d':irynt N/lO; :iii bout de d ix  minutes daris I'uliscurilé. on doit 
observer une coloration peine rose ou grise, 

A .  D. 

Snïicyiate t ~ e  f iot~ini i i .  - BI. C. A. IIIIdL (Phamnceut ical  
Journal, 1910. 11, p.  730). - En abaissant à zéro In température 
d'une solution de sal icylak de  sodium dans son poids r l ' e : ~ ~ ~ ,  on 
ubtient une crist:~llis;ition en rriiisse. L;i crisi;illis,itiori s'elléclue 
mieux dans une solution faile B froid q u e  d ~ n s  une solution 
chauK6e ult érieureinent. 

Les cristaux obtenus ont pour formule C71ISOdSn, 6Il20.  
Le sel emplogk dans 1 exphrience renfermait 0,14p. 100 d'eau ; 

la formule du  sel du commerce serait donc CIIIbUINa et non 
C7LIV.Ya, II" comme l'indique le flodex. 

A. D. 

Alcool al isoln.  - M. J .  G. RI'IiYSTOSII (i'l~armtrrelctical 
Joiliml, 4910, II, p. 72). - Le fdit signal6 par  Squibb que, 
lorsqiie l'alcool est distillé h travers une colonne de chaux vive, 
il peut marquer moins de O à l'alcoomtitre (ou plus exactement 
plus de 100u),  tient à la îorination d'une petite quantité d'kther. 
Le degré alcoolique ne suffit donc pas pour dérriorilrer que l'al- 
cool est absolu. A.  D. 

Procéil6 rnpitle prmiir la tlnnagc tlc I ' e ~ n  d ~ n s  I c  
pbirole. -- MAI. R. W. ROBERTS et A. FRASER ( J o u r n .  of S o c .  
of chem. I~idu.try, 1910, p. 197, d'npiés Zeds.  f .  nli,qPw. Clremie, 
1910, p. 11441. - La méthode reposesur le mélange d'une qunn- 
tité pesée de pétrole avec d u  carbure de calcium et  s u r  la cléter- 
niination du volume dlacé.tylène dégnsé. Avec l'appareil construit 
par l'auleur et  l'observation des instructions qui  I'iiccoinpa- 
gnent, un dosage n'exige que  15 i 20 minutes. 

E. S. 

Frnnangca ~ r î i f i c i c f a .  - M .  A .  VERDA ( J o u m n l  suisse de 
phnrrnrrcie du  34 septembre 1910). - On filbriqiie en Italie, pour 
lesirriporter en Suisse. des fromages préparés avec di1 lait écrémé, 
dans lesquels la ri-iatière grasse est i*einplacCc par  1'0160-rnnrga- 
rine. On donne généralement à ces froi i$p la forme et la cou- 
leur jaune du  parmesan.  Les fromages ainsi prépnrés oiit une 
odeur e t  une saveur  spéciales, qu i  les rendent assez facilement 
reconnaissables ; néanmoins, les autorités suisses se préoccupent 
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de drifetidre l'industrie fronia,rrère de leiir pays ,  et MM. ScliatTci 
et von Fellenberg, attachés au  laboratoire de chimie du service 
sanitaire fëdiiral, ont cherché le moyen de reconnaître rapidement 
à la douane les fromages artificiels. 

Il fout, d'abord, extraire 1;i mntiere grasse;  pour cela, on peut 
recourir A plusieurs méthodes; on peut prendre 100gr.  de fromage 
rApE, qu'on chaiitIe au bain-marie avec 350gr.  d'llCI (1) = 1 , l )  
jusqu'à dissolution de la m,ilière albuininoïde ; la graisse surnase, 
et on la sép i re  à I'aide de l'éther. 

On peut encore pratiquer l'extraction de In matière grasse h. 
I'aide d s  I'ether, ni:iis en opérant sur  Ic. fromage desséché. 

Cil autre  procédé consiste h faire l'extraction à I'aide de l'ether 
de p6trcile. 

AlJI. Schaffer et Fellenberg preférent ilne méthode consistant 
h mêler 180 g r .  de  frciinnqe r i p é  avec 5Ugr. de chlorure de cal- 
cium fineillerit granulé et i traiter le mélange par  700cc. d'éther 
dans un percol~iteur; on place cet :ippareil s u r  un  bain-marie 
prénl;ibleinent chnutl'é h I'éli~illiiion; on verse ensuite de l'éther, 
aprks rivoir Cteiiit In fl.imine; Ioimqiie tout  I'tXher s'est écoulé, on 
l'kvnpore ; on rallume le feu pour  chasser les dernières traces 
d'éther. 

Lorsqu'on a séparé la m n t i h e  grasse, on  détcrrnine l'indice de 
réfr;iction,l'in(lice de  saporiilic;ilion et  l'indice de Reichert-hicissl. 
L'indice d'iode ne donne pas d'indications utiles. 

L'indice de réfraction ert.en gknéral, plus élevé que n'est I'in- 
dice de  réfixclion du I ~ e u r r e ;  quelqiiefois, mais très rarement, il 
est extrèmeinent bas. On peut coiisidércr comine suspect un fro- 
m;ige pour lequel l'indice de réfraction de la mntikre grasse est 
supériciir b 45 .  

L'indice de  Reichcrt-AIcissl est celiii nui donne les résultnts les 
plus prol~;irils, vu la grande dill'ererice qiii esihte ~ n t r e  In qi ian-  
tité cl'acicles volatils contenus dans  le beurre et celle des graisses 
telles que la ninrgiirinc, le suif, etc. 

L'indice de saponific:itirin donne aussi d'utiles renseignements. 

C R I . ~ > O ~ R ~ ~  tlc c i in i i \  p i i r .  - RI. KLEIUSTUECII ( D ~ r l q -  

jist circulnr, 1910, p. l ( i8) .  - Pour ohtenir ce scl exempt J c  
soudé et d'arriiiioninqiie, il f;iut précipiter In solution de chlorure 
dc  calcium chaude par  un riiéliinSe de  carbontite d'rirnrnonisqiie 
et d'anirnoni;que et laver le prtcipité à l'eau chnude par  décan- 
lalion, jusqu ' i  cessation de i+nction au réactif de Xessler ; on 
fait  bouillir le précipité avec une  solution neutre de  chlorure de 
calciuni ; on le I;ive cnsuite p a r  tliicnnlntion à I'eau chaude, jus- 
qu'a tiiiininntion de traces de chlorures. 

R e r l i r r r l i c  des p Ig i i i r i i ta  Iiilinii-crr t l a n v  I ' n r i n c .  - 
JI. F.-A. STKNZA ( N p d w l .  Tydclir. r-oor G P I I P C R ~ .  d u  20 noveiq- 
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bre 1909). + L'auteur propose, pour la recherche des rnntièrcs 
colorantes de la bile dans l'urine, la technique suivante, qui est 
une simplificationde la méthode d'Auppert-Snlkowski : on prend 
IOcc. d'urine. qu'on additionne de 10 gouttes d'une solutiori d e  
carhonate de sodium i 20 p.  100, puis de 2 0  gouttes d'une solution 
de chlorure de calciun1 cristallisé égnleinent à 20 p. 100. 11 si: 
forme un précipité qu'on recueille sur  un filtre ; si ce précipité 
est blanc, on en conclut que  l'urine ne contient pas de pigments 
biliaires; si le précipité est jaune, on Ic dissout dans 3cc. d'un 
méhrige cornposé de  95cc. d'alcool & 96"t de Eicc. de S06L12 eori- 
centre; on obtient ainsi une solution jnunht.se, qu'on additionne 
d'une goutte de solution de nitrite de  soude H O,5O p. 100 ; lorsque 
l'urine contient des pigments biliaires, on obtient une coloration 
verte. 

Avec les urines riches en urobiline, le precipité de carbonate d e  
calcium est rose. 

Pondre de fleurs de pyrètlirc. - A I .  B. O. LEUBKEK 
(,lle~di's Report, 1910, p. 229). - Eq épuisant par  l'éther la 
poudre obtenue avec les fleurs de  pyrèthre non épanouies, on 
obtient de 8 9,s p .  400 d'extrait, tandis que les fleurs épnnouies 
n'en donrient que de  6,s à 7,s p.iOO; la poudre de tiges dorine 
seulement 5,Sp.iOO. 

La couleur de l'extrait de  fleurs varie du  jaune pâle au  jaune- 
verditre. 

L'extrait de tiges est ver t  foncé. 
Le principe insecticide est contenu dans l'extrait éthi:ré. 

A .  D. - 

BIBLIOGRAPHIE 
Cli i inic  analyliqoe, par le Dr  F.-P. TREADWELL, professeur b 

l'lnsli~ut polylechniqiie d e  Ziiric:li, traduit dit I'allerriiirid par Slanislas 
GOSCINNY, cliimiste. Préface d e  Georges U n s ~ i x ,  prol'esseur de c h -  
mie à laFacullé des  sciences de ~~~~~is. - Tome 1 : Annlyse yual i ta-  
tive. 1 vol. de 1332 pages, avec 23 figures et 3 planches spectrales. 
(11. Duzron e t  E. PIXAT, éditeurs, (17 et 49, quai des Grands-Augustins, 
Paris). Prix cartonne: 9 Er. - I l  existe actuellement. en France de 
nombreux traités de chimie analytique plus GU moins cornplcts, plus 
ou moins appréciks, mais toiis sont plutGt des recueils de receltes utiles 
p o u r  bien réussir une analyse que des traites dans lesqiiels l'auteur 
cherche B expliquer les opérations analytiques en rattachant les effets 
R leurs causes. Si l'ouvrage du professeur Treadwell a obtenu3n grand 
succh dans les pays de langue allemande, c'est parce qu'il est la 
fois scientzfique el p r ( ~ t i q z ~ e .  

Les priricipt~s sur lesqut~ls repose la siience arialyliqiiey sorit exposés 
avec riiélhode et clarté, cit, en consultanl ce livre, I'éludiant ponriaa se 
endre compte du but des rtiactions qu'il effectue et auxqiiellt:~ Ics 
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autres traittis d'analyse chimique l'avaient habitué A faire appel d'une 
facon pour ainsi dire inconsciente Aux fastidieuses monographies 
analyliqucs, l 'auteur a substitue une serie d'applicatioris de principes 
#-eni'ra i x  qui niellent en évidence les rapports qui existenl entre la 
chimie geiiéiale et l a  cliiiriie analytique. L'effort de l a  méinoire sera 
par le fait rnêirie corisid6ratili:rriorit iiiiriinué pour le chiuiiste qui aura 
étudié ainsi l'analyse, non plus rnnén~oniquement,  mais rolionnelle- 
men t .  Ajoutons que, malgré la grande pavt faite & la lliéorie danscel 
ouvrage, on y trouve des renseignements essentiellenienl pratiques, les 
réactions les plus récentes et les mieux éprouvées avec tous IPS  détails 
tecliniques qui permettent d'exécuter parfaitement les opérations ana- 
lytiques les plus diverses. 

Cet ouvrage, que complitera prochainement un volume d'analyse 
quarilitaiive, est donc conçu sur un plan enlibrement nouveau en 
I:r;mr:e e l  r:oristiliie le rriariiiel par e&llence, soit du  cliiinisle du 
laboratoire scientifique ou industriel, soit de  I'étudiant des P'acultés 
ou des Ecoles de chimie. 

 tout^: IR chlniie par I'6lcctrlclté, par  J .  SEVERIN (I)unod, 
editeur, 47,  quai des Grands-Augustins, Paris) .  - Nous avons reçu 
une petite brochure de 17  pages, qui forme un complCmcnt ti la2eédi- 
tion de cet ouvrage que nous avons analyse ant6rieurcrnent. - - 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Confkrencc Internatlonmle pour 1s réglenientm- 
lton de I'eiiinlol de  la  rracclierliie e t  des substances 
sucrantes R U H I ~ D ~ U C S .  -- Une conférence internationale s'est 
tenue d Paris, du  I5 au 19 novcnibre 1909, au niinistère des hîfaires 
Etrangéres, sous la prés id~nce  de Ai. Bordas, dans le but d'élaborer une 
convenlioo ayant pour objet la rfglerrientation de l'emploi de la s a c h a -  
ririe e t  des aulres substances sucrantes analogues. Les États suivants 
étaient representés a c ~ t t e  conlërence : I'Allemague, l'Autriche-Bon- 
grie, 1 i i  Helgiqiit:, la Frarice, la Grtce, I'ltalie, les Pays-Bas, le-Porliigal, 
la Russie et l a  Suisse. 

Les Anna le s  d ~ s  falsi f ications d'octobre 1910 publient le texte ilu 
projet de con~en t ion  qu'ont adopte les delégués des nations représen- 
tees, et qui doit 6ti.e soiiniis pai' eux h leur gouvernement respectif. 

Article premier. - Sont considiri: comme substances Cdulcoraotes 
artifcielles, les produits connus sous les notns de saccltarine, sucrol, 
sucrine,  dulc ine ,  s~rc ramine ,  e t c . ,  qui possèdent un pouvoir sucrant 
supbrieur ti celui d u  sucre de canne ou de betlerave, sans en avoir Ics 
q~ ia l i t i s  niitrilives. 

L)oive.nt &tre assirniltis aux siibstances edulcorantes artificielles les 
produits ch i~ i i r~ i i e s  (l'acide orlho-sulîainidohenzoiq~ie,  par exemple) 
qui peuvent, par une op6ratiori çiinplc, etre transt'oi-mes en sacchartnc 
ou en produits Cilulcorants analogues. 

Art,. 2. - Les a t a t s  contractants s'engagent ti interdire l'usage de la 
saccharine et  des produits ~r lu lcorants  analogues dans tous les pro- 
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duits alimentaires et  boissons; soumettre la fabrication des substan- 
ces mentionnées l'arlicle premier, leur ddent ion ,  leur circiilation et  
leur vente une surveillance stricte garantissant leur utilisation par 
les personnes et dans les conditions autorisées par la législation ou 12s 
ri.gl~rnents administratifs de chaque pays. 

II s'entend que cette autorisation n e  sera accordée que dans  des 
conditions prévenant I'eniploi frauduleux de  ces substances. 

Art. 3.  - Les produits désignes ti l'article premier ne pourront cir- 
culer que sous le couvert d'une piece administrative ou dans  toutes 
autres conditions permettant de suivre ces produits depuis le point 
d'expédition jusqii'à la destination interieure ou jusqii'k l'exportation. 

Art. 4. - En cas d'rxporlation dans les pays contractants des sub- 
stances mentionnees A l'article premier, la dkha rge  des pieces admi-  
nistratives ou des engagements prévus à l'article 3 sera subordonnée ii 
la condition que l'exportateur produise au bureau de sortie une attes- 
tation de la douane du pays d'imporlation constatant que les mar- 
chandises ont &te régulièrement déclarées. Cette attestation devra 
rrientionner les noms et adresses de l'expéditeur et  du destiriataire, la 
denomination c t  le poids du produit, la na ture  du conditionnement e t  
le signalement de l'emballage. 

Arl. 5. - Les infractions aux disposilions relatives la fabrication, 
la détention, ti la circulation, ti la vente et ii l'exploitation des pro- 

duits mentionnes & l'article premier seront sevérement punies par 
chaque pays contractant. 

Art. 6. - Les produits mentionriCs A l'article premier qni seront 
saisis par suite des infractions aux lois et ordonnances visant la rna- 
t ihe  devront. &tre détriiils ou vendns sniis la sauv?gar.de des garanties 
slipulees par les articles 2 B 5: de la présente convention. 

Art. 7. - II demeure entendu que !es obligations précilees n e  dimi- 
nuent en rien le droit de chaque Etat  rontractant de r(;glemeriter 
comme il lui convient l a  fabrication, l a  détention, la circulation e t  la 
vente des produits mentionnes ti l'article premier, à l a  condition tou- 
tefois que cette réglementation réponde aux principes mentionnés dans 
les articles 1 8. 6.. 

Ar t .  8. - Les Etats contractants s'engagent ii se communiquer niu- 
tiiellernent, par voie diplomatique, le texte des lois el règlements adrrii- 
nistratifs sur  la matiére. A titre confidentiel, et sur l e  désir qui en 
serait exprimé par  un des fitats conlraclants, corrirriuriicatinn lui sera 
en outre donnee de  la statisliquc annuelle de la ,production, ainsi que 
de l'exportation t an t  globale que spéciale audit Etat. 

Art. 9. - Les fitats qui n'ont pas pris part & I R  présente convention 
seront admis ti y adhérer sur leur dcmande. Ils auront A faire connaître 
leur adhésion par une  notification adressee au goiivernement d e . .  . 
et communique par celui-ci ii toutes les parties coriti.aciantes. L'adhé- 
sion emportera de  plein droit accession à toutes les charges et  adiriis- 
sion A tous les avantages stipules par la presente converition, et elle 
prodilira ses effets ti I'expiralion de.. . . mois ti partir de l'envoi de l a  
notification. 

Art. 10. - La pr,&eiile coriverition ent rera  en vigiieiir ii partir du  
. . . . Chacun des Etats contractants aura  la faculté de dénoncer l a  
préserite convention. Cette dénonciation nc produira son effet q u e . .  . 
mois a p r h  la notificalion qui en aura été faite par écrit au gouverne- 
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m e n t . d e . .  ., . celui-ci  c o m ~ n u n i q u e r a  i m m é d i a t e m e n t  ce t t e  notiticatiod 
a tous les l i la ts  con t rac tan t s .  I,:i dénonc ia t ion  n e  vaudra  q u ' a  l'égard 
d e  l a  puissance qui  l ' a u r a  not i i ï te .  

Clradaire do  nilnlstre ale I'Agricalture aiix direa- 
teurs des lalioi-atoires ~ g r e e s  relaliveiiicnt Li l ' in- 
terdiction dc I'eiiiplol cl'antiseptiqries pour le lavage 
clo ~ O ~ S R O I I  de mer. - l'avis, le 18 juillet 1910.  - J ' a i  l 'honneur 
d e  vous i n f o r m c r q u e  le Conseil supériei i rd 'hygiène publique deFrance  
a .  doris s a  seance du I l  jui l le t  couran t ,  émis l'avis q u e  l'erriploi d'un 
ai i t isept iquc,  q u e l  qii'il soi t ,  pour  le Iava:;.e t f i i  poisson d e  nier, en vue 
d 'assurer  s a  conspi.vation p e n d a n t  le t r anspor t ,  prt,sente des dangers 
I I O U ~  la  s a n t é  du consommateur .  

En cons<iqiience, ,je vous signale qu'il y a lieu d e  considérer  coinn-ie 
tox ique  au sens  d e  l a  lui du I r i  aoiit 1903, c'est-à d i re  niiisible a la 
stinlti, l e  poisson conserve par  lavage au moyen  d 'une  saiiiiiiirccan- 
t e n a n t  d e  [ 'acide borique ou tout  a u t r e  ant isept ique.  

Le nzi)tistre de I 'dgriculti tre,  
P o u r  l e  Ministre e t  p a r  aiitorisdtion : 

Le chef d u  service d e  l a  répression des fraudes, 

Roux. 

D E M A N D E S  ET O F F R E S  D 'EMPLOIS .  
Xous i n f o r m o n s  n o s  lecteiirs qu'en qual i té  d e  secrétaire  génkral du 

Syndicat  des chimistes ,  n o u s  nous  chargeons,  lorsqiic les  d e m a n d e s  et les 
olfres  le pe rmet ten t ,  d e  p rocure r  des chiinistes a u x  industr ie ls  qui  e n  ont 
liesniri e t  des  places ailx chiiriistes q u i  s n n t  à l a  r txherche  d 'un  erriploi. 
Les  inser t ions que  n o u s  faisons d a n s  les Annales s o n t  absol i imcnt  gra. 
tiiites. S ' adresse r  à h l .  Crinon,  45, r u e  T u r e n n e ,  Paris ,  3". 

S u r  l a  d e m a n d e  d e  11. le secrctaire  d e  l 'Association des  anc iens  e1Eves 
d e  l 'Institut de ch imie  appliqiiee, nous i n f o r m o n s  les industr ie ls  qu'ils 
peuven t  aussi  d e m a n d e r  des chimistes  e n  s ' a d r e s s a n t  ii lu i ,  3, rue 
Michelet, Pa r i s ,  6.. 

L'Association :ciriicale des anciens élbves de 1'Institut national agronn- 
riiique est a nifinie cliaque :Liirice d'offrir à M M .  les industriels. clii- 
mistes, etc., le coucours rie plusieurs ingénieurs agronomes. 

I'riere d'adresser les demandes au  sibge social de l'Association, 113, rue 
Claude Bernard, Paris, 50. 

L'Association dcs  anciens éllvcs d u  Iaboretciire de chimie analytique de 
I'l:riiversitb de Girnbve nous prie dc faire savoir qu'elle peut  offrir des 
chimistes cdpables el  experirnentirs (Idris tous Ir!  duniaines so rattachant 
n la chimie. - Adresser les deluandes a 1'Ecole d e  chiiiiie, a Genève. 

en second diqionible pour  jeune homme au POSTE DE CHIMISTE courant. (ies anaiyscs a imenta ims  et agri- 
coles. S'adresser a 41. le doclcur Hubert, 2,  avenue Saint-Saéns, à B~ziers  
(Hérault).  

Le Gérant : C. CRLNON. - 
LAVAL. - lUI'RIMEii16 L .  U A R N E O U D  ET Cimi 
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TRAVAUX OBIGIBAUX 

Sur l'analyse des nitrates par la metliode 
de Graiidval et Lajoox, 

Par MJi. Cmon e t  RAQVET, riiaitres de conftirençes aux Facultns libre 
de Lille. 

La méthode de Grandval et Lajoux, utilisée pour l'analyse 
des  nitrates dans les eaux naturelles, a le dCfaut d'dtre influencée 
par les chlurures. 

M .  Lajoux avait lui-même signalé le fait e t  conseillé, dans  le  
cas d ' eaux  fortement chlorurées, le traitenient préalable p a r  
l'oxyde d'argent humide. 

BIM. Perrier e t  Ftircy ont dernièrement rappelé cette caus6 
d'erreur et précisé dans quelles proportions les chlorures con- 
tenus dans l'eau sont susceptibles de  masquer la présence des 
nitrates ( 1 ) ;  ils proposent divers moyens pour  remédier à ce 
grave inconvénient : 

i o  Ajouter, 1 i i  liqueur titrke de nitrate devant  servir de type 
de cornparnison, une quantité de NüC1 égale 2 celle contenue 
dans l'eau. 

Ce procéd6 nkcessite a u  préalable, outre le dosage des chloru- 
res, l'évaluation approximative des nitrates, l'influence des 
chlorures étant d 'autant  plus  grande que  l'eau rcrifcrme m o i n s  
de nitrate. 

PEniployer ,  dans certaines conditions, u n  réactif obtenu e n  
ajoutant, k 2 volume 1/2 d'acide suifophénique, 1 volume d'IIC1 et  
1 volume I / %  d'eau. 111. Farcy  (2) indique que la décoloration 
produite par les ctilorures est alors t rès  faible, niais qu'en 
revanche la sensibilité d u  rkactif se trouve atténuée. 

3 O  Utiliser des courbes tracées en portant  en abcisses la quan-  
tité de  chlorure et en ordonnées le coefficient de la d h l o r a t i o n ,  
c'est-à-dire, le quotient de  la quantité de  nitrate réel rapportée 
celle du nitrate apparen t  dosCe par  le  coloriinètrc. 

Ainsi, pour u n e  solution à 80 milligr. 5 de nitrate de  potasse 
par  litre, les coefficients d e  décoloration correspondant à des  
doses de chlorure de sodium égales à : 

O - 100 - 200 - 500 - 1.000 niilligr. 

seraierit : 
2 - 1,iJ - 1,3- 1,75 -3 ,3  

(1) Annales de chimie analytique, 1909, p. 213. 
( 2 )  Annales de chimie analytique, 1909, p. 454. 

MARS 1911. 
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soit, en moyenne, u n e  augmentation de 0, lJ pour 200 milligr.. 
de KaCl. Si donc, selon l'auteur, une  eau renferme 735 milligr. 
de  NnCl e t  45 milligr. de nitrate apparent,  ln quantité de  nitrate 
1.6el semit  45 x 2,OJ (2,05 étant le eoeffiçieril de tl~coloration 
correspondant à la terieur en PiaClj. 

Nous nous permettrons de  faire quelques critiques hce  dernier 
procédé. 

Tout d'abord, les coefficients indiqués p a r  11. Farcy nc corres- 
pondent pas à ceux calculés h l'aide des ri:sultaLs publiSs dans. 
son premier travail. L'auteur a indiqui: que,  pour  des solutions 
renfermant 80 milligr. 5 de nitrate d e  potassc, e t  successive- 
ment 

0 - 30 - 50 - 100 - 300 - 5ÜO - 1.000 rriilligr. de NaCl 

les hauteurs  lues au colorirriétre étaient égales à 
10 - 21 - 1.7 - 15 - 27 - 19 - 23 niillimétres 

correspondant respectivement A : 
80,s  - 73  - 62,3 - 5 4 .  - 47,6 - 42,6 - 33,2 rnilligr. de Az03K 

ce qui donne, corninc coeflicient d e  décolor-ation, 
1 -1,1 - 1,39-!,/cg-1,69 -1,88-3!38 

Or, avec ces ctiilrres, la proportiorlrialiL6 de  la décoloratiori en 
fonction des chlorures n'apparaît  plus gu2re qu'entre 200 et  
500 rnilligr., puisque le taux de  la variation, égal 11 0,49 entre 
O et 200, devient 0 ,20 entre les centaines suivantes. 

I)c plus, toiijours cri se servant des riorrihres donnSs par 
Il. I'errier et Farcy, le coefficient de décoloralion varie égale- 
ment avec la proportion de nitrate ; tandis q u e  sa  valeur est 
1,89 pour 80rriilligr. 3 de h s W K  en prdsence d e  500 milligr. de 
NaCI, il devient 2,32 pour 20 milligr. de  A z 0 3 K  avec la méme 
dose de chlorure. Ce dernier fait indiquerait  d+jS la nécessit6 
(le construire une courbe s p k i a l e  pour  chaque teneur en nitrate. 

I)':iilleurs, noiis avons ohservé que d'autres facteurs intervien- 
nent dans  ces tlécoloriltions, en particulier les conditions de lii 
réaction et  la nature du réactif cmployé. 

Lorsque, aprCs évaporation du  nitrate additionné de chlorure, 
on laisse refroidir pour  ajouter le réactif, le chlorure reprend 
rapidement de l'humidité, et la petite quantité d'eau ainsi absor- 
bée modifie les résult,zts en accentuarit considérablement la 
dkolorat ion.  Cette cause perrnet d'expliquer les chiffres très 
diffCrents obtenus avec un même réactif agissant s u r  les mêmes 
proportions de  nitrate et  de chlorure, suivant qu'on opére rapi- 
dement ou non.  
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Voici, coinine przure,  deux séries d'opkrations dans lesquel- 
les nous avons intentionnelleinent exagéré cette cause d'erreur; 

Solution 
renîermant  
80 rnillizi.. 
de A z O i K  

et XdCl 
en miI l igr .  

par l i t r e  

- 
i 

O 
2 5 
50 

1 O0 
250 
500 

1 000 

Avec 20 mil 
ligr. de Az03f'  
et NaCl en mil. 
ligr. par  litre 

E u t r a i t  re l ra i  ii 
sous u n  d e s i c c a t r u r  - 

Qiinntitb 
correspoiidanle 

de AEOJK 

E ~ i r n i t  r ~ f r n i d i  
1 heure L l 'a i r  Liuuiide 

Ces essais ont été efi'ectuis avec un récxt i l  préparé depuis 
un mois dans les conditions ordinaires. 

Coriime on le voit, il imporle, dans  la recherche des nitrates 
par l'acide sulfophénique, de soustraire les rhsidus d'évapora- 
tion à ['action de l'liuinidité avant  de les traiter par  le réactif. 
Eu prenantcettepr&ciiutiun, les tlécolornlions deviennentrilors sen- 
siblement proportionnelles & la qwrntité de chlorure;  elles sont 
assez faibles pour des teneurs inférieures ii 200 inilligr. p a r  litre, 
comme c'est le cas dans  les eaux potables. 

Le second point sur  lequel nous voulons attirer 1';ittention est 
la nature de l a  solution sulfophénique employée. E n  effet, le 
réactif agit différemment suivant qu'il a 6té prépare froid ou 
à chaud, et surtout suivant qu'il est récent ou préparé depuis 
u n  certain t emps .  Nous avons o l ~ ~ e r v é  qu'un réactif obtenu en 
dissolvarit le phénol düris SOilIe de façon k éviter un  trop grand 
échauflement a la propriété, lursqu'ori l'utilise peu de ternps 
aprés sa séparation, d e  ne pas donner de décoloixtion, quelle 
quesoit la quantite de chlorure mélangée au nitrale. Ce fait iinpor- 
tant a kt6  vérifié pour des solutions renfermant p a r  litre,  avec 
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20-40-80 et 160 milligr. de A z O X ,  des doses d e  KiiCI allant jus- 
que i gr .  D'aprAs la remarque précédente, les pruduits évapcirés 
etaient refroidis sous un  dessiccateur, bien que, dans ces contli- 
tioris, l'eau r,kabsor.like paraisse avoir rrioiris d ' i i i f luen~e sur la 
nitration, bien qu'égalci~ient il n 'y  a i t  guère d'inconvénient h 
opérer sur  le produit encore chaud venant du bain-iiinrie. Na i s  
le réactif se  modifie avec le temps et devient alors sensible a u x  
chlorures; il l'est iiaalement, mêrne aussit0t après sa prépara- 
tion, lorsqu'il a été obtenu p,n faisant dissoudre h chaud le ph&- 
no1 dans l'acide. Koiis devons ajouter que le  réactif frais rloiine, 
avec le riilrük pur ,  des colorations un peu plus faililes que le 
réactif ancien. 

Ces faits s'expliquent facilement p a r  des coiiipositions ditfë- 
rentes des réactifs su l fophhiqnes  employés. 

En cfkt ,  d'après Kéliu16, dans l'action de  l'acide sulfiiriquc sur 
le  phénol, il se forme tl'aliord le dérivé orthosulforié, qui se 
transforme ensuite, rnéme :I la température ordinaire, en son 
isoiriére piira. 

11. Julius Obeririiller ( 2 )  a repris l'étude de cette réaction e t  
sépai.6 les produits formés ; il conclut h la. production d'environ 
2 p. d'acide ortliophiinols~iifonique pour  3 p .  d'acide para &Te[: 
une petite qunntitc': d'acide disulforiique. Lcs proportions 
seraient d'ailleurs varinbles avec la ternp6r:iture et avec le 
temps, et ce n'est guère qu'aprks une journée d e  contact q u e  
1'Cquilihre serait établi. 

L a  nitration de ces corps ne  s'effectuant pas de  la rneiiie 
inanikre, ~t les derivés nitrés se colorant diversenient avec 
I'arnmoniaque, ainsi que l'a montré RI. Lombard (21, I P S  résul- 
tats fournis p a r  les divers réactifs doivent ê tre  nécessairement 
différents. 

Quoiqu'il en soit des prùduits formés, I'eiilploi d 'un  rtiactif 
rkceniment prEparE perme1 le dosase dcs nitrates dans les eaux 
en prksenee des chlorures sans  avoir de  corrections B effectuer. 

Afin d'iiviter dans cette préparation la pesée et la rii:inipulatioii 
ennuyeuse du phénol solide, nous conseillons de dissontlre, :iu 

inoiiient du  lmoii i ,  1 cc. de phénol 1iquéTiI': 1111 Ciodcs (phc'nol 
100 gr., eau distillée i 0 g r . )  dans  10 cc. de SO'H? pur. 

(1) Bull. S o c .  chim. (4), t.  VI,  p .  1094.  
(2) Bull. Soc. chim. (4).  t. V, 1909, p.  1092. 
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nosage des nitrntcs dnus les  eaux par an  r6aatiC 
s o l f o s a l t a y l i q a e ,  

Par MM. CAROX et  R A Q ~ E T ,  maitrns de  confkrenccs aux Facultés libres 
de Lills. 

Le pliénol ulilisé dans la méthode de Grandval et Lajoux 
n'est pas le seul corps susceptible de donner, en solution sulfu-  
rique et en présence de nitrates, des dErivés nitrés se colorant 
en jaune par action de  I'arnrnoniaqiie ; beaucoup d'autres phé- 
nols ou de corps & fonction phénolique se conlportent d'une 
façon analogue ; certains inéme donnent des colorations plus 
intenses et pourraient par  conséqiient déceler de  plus faibles 
quantités de nitrate. Citons notamment 1'0-crésol, la saligénine, 
l'acide sal icyl i~i ie ,  les naphtols a et p. Dans ce groupe, nous 
avons retenu l'acide sdicyl ique,  qui  est d'un eriiploi cornmode, 
de réaction très régulière e t  qui,  suivant  nous, pourrait  ètre 
avantageuserncnt substitué a u  phénol ordinaire. 

T,e reactif szdfosnlic!jlique se  prkpare en faisant dissoudre 
l'acide salicylique dans SO'HZ pur  ; la réaction a lieu sans échauf- 
fement. Sous avions donné, tout  d'abord, à In liqueur une  com- 
position semblable à celle indiquSe par  MM. Grandval e t  Lnjoux 
pour l'acide sulîophtinique ( 5  Sr. d'acide snlicyliqiie dans 4.0 cc. de  
S0'113), inais cette conceritriition est exagérée, coiiiine du  reste 
celle d u  phenol dans le réactif ç ~ ~ l f o p l i é n i i p ~ e  ; dans les deus cas, 
on peut se contenter de solutions à 5 et inérne B Z p. 100. 

La recherche des nitrates s'effectue dans les conditions ordi- 
naires : 10cc. d'eau sont évaporés a siccité ; le résida est addi- 
tionné de l c c .  de réactif sulfosalicylique, puis,  après mélange 
convenable, on ajoute 10cc. d'eau et  10 cc. d'ammoniaque. 

L'addition d'mu a u  réactif frais e t  concentrk provoque une 
cristallisation d'acide salicylique, mais  l e  précipité est soluble 
dans l'ainnioniiique et  ne &e en auciine f a ~ o n  la réaction. 

La colorntiun jaune ainsi obtenue est netternent plus foncée 
que celle fournie par  la liqueur de  MM. Granclval et Lajoux;  
ainsi, pour une  eau contenant 40 milligr. de Az031< par litre, les 
hauteurs lues au colorimètre furent  20 avec le  réactif sulfosali- 
cylique e t  17 avec le réactif sulfophénique, ces deux rknctifs 
ktant 1-éceinn~erit préparés ; avec des réactifs anciens, la ditfé- 
rence serait beaucoup moindre, ca r ,  tandis que  l'acide sulfosali- 
cylique présente l'avantage d e  donner, avec des solutions d e  
nitrate pur, des colorations identiques, quelle que soit la date  
de sa prkparation, l'acide sulfophi.,nique, avec le temps, fournit 
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des teintes plus foncées, comme il a Cté dit  d a n s  la note pré- 
cédente. 

Le réactif sulfosalicylique periiict doric de  déceler dans les 
eaux des quariLilés irioindres de nitrate que le réactif sulfophé- 
nique ; nous recornn~andoiis; pour son emploi, de  prendre les 
méines précaulioris qu'avec l'acide sulfophénique, c'est-à-dire : 

i 0  Eviter de laisser reprendrede l'humidité au résidu de l'évapo- 
ration, en le t ra i tant  rapidement ou en Ic laissant refroidir sous 
un  dessiccateur ; 

2 0  Utiliser u n  réactif prkpar6 rilcen~rnent,, afin d'ernpécher 
l'action des chlorures. 

Le réactif sulf~snl icyl ique devient, en effet, avec le temps, 
sensible aux chlorures comme le rCactif sulfoph6nique ; toute- 
fois, l'influence est moindre e t  ne se montre  qu'au bout de 5 à 
6 jours, alors qu'avec le réactif sulfophénique elle est dGjà mani- 
fests après une  journke (,1). 

Comme le salicglate de soude se comporte absolument de  
rriènie que l'acide salicgliclue, on peu t ,  afin d'éviter, pour clia- 
que essai, l a  préparation d'un nouveau réactif, opérer de la 
façon suivante : évaporer un  volume connu (20 cc. par exemple) 
de  l'eau à analyser avec Icc .  d'une solution de  salicylnte de 
soude B 1 p .  200 ; ajouter au résidu I cc. de S04112 p u r ;  niéliin- 
ger intimement, et, aprés quelques minutes de contact, ajouter 
IOcc. d'eiiii, puis 1Occ. d'aiiiinoninque ; comparer la coloration 
oblenue avec celle fournie par une solution I.y[ie de nitrate traitte 
dans les mêmes conditions 

La quantité de  nitrate contenue dans l'eau sera donnée par la 
P X h  Y' 

foriiiule .T = - 
hl XT- dans laquelle h et h' représentent 

les hauteurs lues nu coloriniètre et  correspondant aux  nitrates 
provenant de'l'6vaporation de volumes V et V' de  liqueur type et  
d'eau examiner, P étant,  d'autre part ,  la teneur en nitrate de 
la liqueur type. 

Sur lapiméteuclue ~ ~ e r t e  en acidcs  rroliil~les el volntils 
PRr le vitillisaeiiicut ùim bcnrre: 

II peut arr iver ,  dans une expertise ou u n e  contre-expertise, 
-qu'on ai t  à se prononcer sur  la question d e  savoir si le dosage 
des acides volatils.dans un  beurre vieilli représente bien ce qu'il 

( 1  L'or:tion pcii~tiii~liatiice des broriiures et des iodures, signiili'c piIr 

M. Faroy, n 'es t  pas corrig2e liai' I'eiiiploi dcs  réa,:tifc fraiq. 
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:aurait dii 6tre dans le beurre frais, e t  si ,  pxr  conséquent, il peut 
faire foi en justice. .C'est une  question controversée. 

Je  n'ai pas l'intention de  soulever une polémique, e t  j'adinets 
que toutes les conclusions sont justes dans les conditions où elles 
ont iité obtenues. J e  désire seulement rapporter les conditions et  
les conclusions des expériences que ;'ai faites depuis longtemps. Il 
y a une quinzaine d'années j'avais r6pété,& un ,  deux et trois mois 
de distance, quelques dosages d'acides volatils dans des échan- 
tillons de beurre fondu, e t  j'en avais gardé la conviction qu'il n'y 
avait pas de changements notables, les diff6renecs en plus ou e n  
moins constatées rentrant dans les erreurs d'analyses. Mais, ces 
dosages ayant été pratiqués p a r  saponification en vase ouvert, 
suivant la méthode de ce temps, reconnue défectueuse depuis, j'ai 
fini par consid6rc.r ces résultats coninie Je  nulle valeur. 

L'adoption de  l'excellente méthode Lefîman-Beam m'a fait  
revenir sur  ce sujet, et, depuis quelques années, je garde des 
échantillons de  beurre hrut  ou fondu afin de  les examiner suc- 
cessivement. Voici des rhsultats : 

1. Beu~res bruts cieillis de trois à sept mois. - Ces beurres ont  
été laissés dans leur papier parchemin et  enfermés dans des boi- 
tes en fer blanc. Ils sont  restés dans une armoire  du  laboratoire. 
L'eau en était entièrement part ie ;  tous les échantillons avaient 
été envahis p a r  des moisissures de toutes les couleurs, e t  le beurre 
avait contracté l'odeur caractéristique du fromage de Roquefort. 
On a dû  réunir plusieurs kchantillons 'pour obtenir assez d e  
beurre fondu pour deux dosages. 

Dosages primitifs Dosages actuels Perte 
- - - 

22 - 24 21,3 %7 
25 - 26 93,7 2.3 
47 - 28 23,9 4,1 
28 - 49 25,7 3,3 
29 - 30 25,7 4,3 

I I .  Beurres bruts de p h i e u r s  années. - Ces beurres on t  donné 
une graisse fondue grisatre, ayant  l'apparence d u  gras de cadavre. 

Dosages primitifs Dosages ult6rieurs Perte - -. - 
23,1 après 3 ans et 3 mois 29.5 %,6 

. 26,7 N 3 ans et 2 mois 14,9 45-8 
25,s . » 2 ans et 11 mois 22,3 3 3 

Les beurres b ru t s  deviennent rapidement la proie des tnoisis- 
sures, se dessèchent e t  perdent des  acidcs volatils. 11 semblerait 
que cette perte  s'arréte ave,c la dessiccation ; puisque, aprEs sept 
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niois, ils sont cornplétement secs, In diminution en acides volatils 
n'augmente généralement pas avec le temps. 

Cela confirme ce qui était  déj8 connu et non contesté. 
111. Beurres fondus e t  f i l t r é s  rons~rues pn flacons b éct~nnti l lons ordi- 

noires b o u c h b  nu l i é g ~ .  - Ces beurres Etaient rances et acides, et 
l a  couleur avai t  disparu ou était  fortement affaiblie; c'est encore 
u n  fait  connu. 

Dosages primitifs Dosages ultérieurs 
- 

2 3 1  aprés 3 ans et 3 mois 24,s 
26,7 » id. 27,6 
28.3 » 3 ans 29,2 
23,7 a id. %,O 
45.5 u 2 a n s  et 11  mois 26,O 
27,s )) 2 ans  et 8 mois 26,2 
49 O >) 2 a n s  et 2 mois  30,6 
29,2 » id.  29,8 
28,7 » 1 an et  12 mois 27.4 
9 » 3 mois 19,3 
19,s )J 2 niois 19 2 
16,8 u 1 mois et 15jours 17,2 

Moyennes 
24,7 25,l 

Perte ou gain 
- 

+ 1,4 + 0,9 
i- 0,9 + 1,3 + 0 3  . 
- 1.3 + 1,6 

O 
- 4 3 
+ 0.2 
- 0 , 3  
+ 0 , 4  

Donc le beurre fondu a g a g n i  dans  hui t  cas  s u r  douze, est reste 
- - 

le  rriéme dans un cas et  a perdu dans trois cas. Le plus fort 
écart  en plus ou en moins a été d'environ i,5. La moyenne géné- 
rale  doiine un gain de 0,lc. 

On peut donc conclure que,  pratiquement, le beurre fondu, con- 
servé e n  flacons ordinaires bouchés a u  liège, a une tendance à 
gagner  u n  peu d'acides volatils, dans  les limites des écarts d'ana- 
Iyses, e t ,  diins ces lirnitcs, on  peut affirmer qu'il ne change pas 
dans l'espace de trois ans. 

L'importance de  cette constatation, au  point de vue de l'exper- 
tise des beurres, n'tichappern pas a u x  chimistes .  

Elle donne l'assurance qu'en conservant l'échantillon fondu, 
ils pourront  toiijours justifier leurs résultats en justice, et elle,les 
m e t  ti l'abri des surprises de la discussion avec un  contre-expert. 

Elle indique en meme temps aux  inspecteurs l a  meilleure 
façon d e  prelever les échantillons de  beurre, pour  que le travail 
des  experts  puisse en toutc Eventualité recevoir un  contrble efîec- 
tif Ils doivent prklever trois échantillons cle beurre  brut,  et trois 
de beurre  fondu : deux pour  l'expert, deux pour le prévenu et 
d e u x  pour le Parquet. Le brut servirait  k l a  détermination iinmé- 
diate  d e  l'eau et du non-beurre, dont l a  constatation ne souffre 
p a s  de délai ; le fondu serait utilis6 p o u r  l'analyse chilnique, 
d o n t  il testerait  u n  Cchantillon incontestable a u  Parquet .  ' 
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sur l e  tloamgc i l es  matières amylacées d ~ n s  
les produits tlc la clinrcaterle, 

Par M. le D. 1'. C~nr.es. 

Les chimistes qui s'occupent de l'analyse des produits alirrieri- 
taires sont appelés ?I doser les niatiEres amylacées dans les pro- 
duits de la charcuterie. On sait ,  e n  efl'et, qu'il est admis qu'ou 
peut employer une certaine proportion de ces substances. 

C'est ainsi que le  Congrés de Gcnbvc de 1908 pour la répres- 
sion des fraudes a fixe la proportion inaxim:i d'arriidon L 
10 p.  100 polir les p h %  (le foie de  porc, 3 p. 100 ponr les 
galantines, terrines et piiikes, e t  à 3 p.  100 pour les pilfCs de  foie 
:l'as. 

L'inobservation des limites ci-dessus fixées ayant  donn6 lieu, 
surtout pour les matibreS amylacées, ?L des poursuites en justice 
et ayant suscité des protestations d e  personnes en apparence de  
bonne foi, nous avons rcchcrchk si, dans l'opération chiinique 
accomplie, il n'y avait pas une cause d'erreur cachée. 

Dans cet ordre d'idées. nous avons songé aux  foies. Depuis 
CI. Ilernard. on sait, en effet, qne ,  dans le foie dCtnché de l'animal, 
se trouve di1 siicri: rkducteiir e t  ferrnentescihle. Or, comme c'est 
en trnnsforrriant l'amidon en cette espéce de sucre que les chi- 
mistes le dosent, nous avons agi  pareillenient pour doser le sucre 
des foies des divers an imaux mentionnas plus haut .  

Unns ce but, nous avons pr is  30gr. de foie coupé a u x  ciseaux 
en  menus morceaux ; nous les avons introduits dans un ballon 

reflux ct nous Ics avons fait  bouillir pendant 6 heures (1) dans  
300gr. d'eau acidulée avec 3 gr.  d'[ICI p u r  ; ce terme, nous 
avons laissé tiédir et nous avons saturE Pacide avec le bicsrbo- 
nate de soude au début, puis avec le  carbonate d e  chaux  ; nous 
avons ajout6 IOcc. d'acétate neutre de plomb à 15 p. 100, puis  
porté le volume A 400 cc. et nous avons filtré ; dans lc ~ l t r a t ' u n i ,  
nous avons dosé le  sucre à l'aide de la liqueur de Fehling d'une 
part, e t  pa r  1;i méthode Ronnans d'autre part ; nous avons cal- 
culé pour 100gr.,  et nous avons multiplie par  O,9 (2). 

( I j  Unt! sdrie d'expériences nous a appris que l'arnidon de  la farine des 
céroales, aux doses ou on l'introduit dans les piitbs, exige ce temps d'6bulli- 
tion en pareil rnilieu acide. 

(3)  Afin d'obtenir celte conversion du  glucose en aruiduu, les uris. a v e c  
Jungfleisch (Manipulalions d e  chimie, p .  1183), multiplient P glucose p a r  
162 -- - 0 , 9  ; d'autres, arec Girard e t  Dupri? i Cacao, p. 510), multiplient P 
180 
par 0,916, dont on n'aperçoit pas nettement l'origine. 
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On a obtenu ainsi les nombres suivant  : 
P o i e g m s d e  canard. - 1,55 p. 100 de  matiEre rêductrice, cor- 

respondant & i,3Y p. 100 d'amidon. 
Foie p a s  d'oie. - 2,15 p. 200 de miitikre réductrice, corres- 

pondant h 1,93 p. 100 d'amidon. 
F o i e  de bauf. - 2,48 p. 100 de  rnatikre réductrice, correspon- 

dant  à 2,23 p. 100 d'amidon. 
Foie deporc.  - 3,09 p 100 de matihre rêductrice, correspondant 

à 2,77 p.  100 d'amidon. 
Foie de venu. - 8,90 p. 100 de  matière rkductrice, correspon- 

dan t  8,01 p .  100 d'amidon. 
II est certain que, dans hien des circnnstances, i l  sera  18gitime 

de tenir compte, d a n s  la mesure voulue, de cetle cause d'erreur 
chimique dans l'analyse des piîtés contenant du  foie des divers 
animaux.  

E~atiien d'ou la i t  ayant  caumé des accidents d'iutoxi- 
cation d IH C m i i C e ,  

Par M. \'AMVAKAS, dl: la  Canke. 

Dans l'île de  Créte, on consornine peu de lait de  vache ; leshabi- 
tants  absorbent d u  lait de chi:vre ou du  lait de  brebis ; B 1ü Canée. 
il n'existe pas d e  laiteries ni de locaux spéciaux pour la vente du  
lait, e t  ce sont les paysansdes environs qui  apportent  leur laiten 
ville et parcourent les rucs pour le débiter a u x  consommateurs. 

Or, un  jour, le service sanitaire de  la Canée fut  informé que 
l a 0  personnes environ avaient éprouvé des syinptcinies d'ernpoi- 
sonnement après avoir ülisorbé le lait qui  leur avai t  été fourni. 
On avai t  remarqué que  les phbnomknes avaient  été lrEs sensible- 
ment  moins graves chez les personnes qui avaient  fait bouillir 
leur lait. 

Les habitants de  la Canée et  les médecins n'hésitèrent pas à 
considérer ces accidents coinine devant  avoir pour  cause certains 
principes toxiqucs contenus dans les plantes qu'avaient mangées 
les animaux.  

On allait rriéine jusqu'à prétendre que le lait  pouvait devenir 
toxique lorsque les aniinaiix, en broutant l'herbe, avalaient cer- 
ta ines grenouilles ou encore lorsque certains reptiles ou d'autres 
anirriaux (araignées, scorpion, etc.) tombaierit accide~itellenient 
dans le lait. 

Nous avons procédé à l'analyse du  lait incriminé, qui  nous 
d o n n s  les résultats suivants  : 
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Réaction . . . . 
Odeur . . . . . 
Densité 5 l S a  . . . 
Eau . . . . . 
Extrait sec . . . 
Cendres . . . . 
Reurre . . . . . 
Caséine . . . . 
Lactose . . . . 

franchement alcaline 
nulle. 
1.020. 
879,8 p. 1000. 
t20,2 - 

7 ,2  - 
28,s - 
32,O - 
66,s -- 

Le lait ne renfermait pas de cuivre, ni aucune matiére étran- 
gére. 

En souniettant ce lait ii la distillation sous l'action de 1 : ~  vapeur  
d'eau, nous avons obtenu u n  distillaturn neutre, ne présentant 
aucune odeur ni aucune saveur, ne donnant pas de réaction avec 
les réactifs ordinaires des alcaloïdes; le lait necontenait donc pas  
d'alcaloïdes volatils. 

La recherche des huiles volatiles dtiris le  distillatum nousdorina 
également des résultats n6g;itifs. 

Le lait fut ensuite examine p a r  leprocbdé Dragendorff: nous le 
coagulbmes au moyen de l'acide chlorhydrique dilue ; nous obtin- 
mes ainsi un  petit-lait qu i  fut a,vitC. successivement avec l'éther 
de pktrole, le benzol, l'alcool arnylique et le chloroforme ; les 
liquides ainsi obtenus, après évaporation spontanée, ne laisscrent 
aucun rk id i i  ou abandnnnhrent u n  résidu ne donnant  pas les  
réactions des alcaloïdes ni des liiiiles esseritielles. 

Le beurre, séparé d u  castiurn a u  moyen de  l'bther de pktrole, a 
Ct6 saponifié ; le savon obtenu a été traité par  l'acide sulfur ique;  
les acides gras ont 6té repris p a r  l'eau chaude acidulée à l'aide d e  
SObHZ;  les liquides obtenus ont  été agilés successivement avec 
l'iithcr de pktrole, le benzol et le chloroforme, et,  en renouvelant 
les mêmes opérations que pour le petit-lait, nous avons constat6 
l'absence d'alcaloïdes et  d'huiles essentielles. 

Les m h e s  résultats nhgatifs ont Cté ohtenus avec le c a s h m  
débarrassé d u  heurre. 

Après avoir procédé a u x  essais précédents, nous avons fait des  
expériences tendant A rechercher s i  certaines plantes broutées par  
les chèvres ou les brebis et considérées dans l'ile deCr6te comme 
susceptibles de rendre nocif le lait de ces animauxpouvaient  dtre 
réellement incriminkes. Nous avons Egalernent porté nos investi- 
gations sur  Ics dangers  que  peuvent présenter certains reptiles o u  
insectes tombés accidentellement dans  le lait. 

Notre examen porta  d'abord s u r  l a  f'soralea bituminosa, plante  
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de Ia famille des Lkgumineuses-Papilionacées-GalBgées, qui croit 
ahontianirrient en Crète. 

Kous avons soumis In distillation les frui ts ,  les racines et les 
tiges de  cette plante apiPs les avoir hachés et  alcalitiisés par la 
soude, afin de nous rendre conipte de la présence ou de l'absence 
d'un alciiloïrlc vol;~til ; le distillatuin a été nentr;ilisi: par  SO'.l12; 
après évirpoi~;ition eri corisistance sirupeuse, nous avoiis repris le 
résidu p;w un m6lange d'nlcool et d'éther, qui  devait dissoudre le 
siilf;ite d'alc:iloïde ; nous avons Bwporé la liqueur éthéro-alcooli- 
qu" et nous avons traité le résidu par  In soude;  nous avons dis- 
tillé de  nouveau et recherché les alcnloïdes dans les produits dc 
la distillat~on. Le résultat a été négatif. 

Sciiis avuns traité les rn?iries parties de lit plante piir l'alcool 
acidifiti, afin de dissoudre l'alcaloïde fixe qui pouvait y 6tre con- 
tenu; nnns üvniis filtré, puis évaporé le filti.;itnin ; l'exlrait 
obtenu a kt6 redissoiis dans l'eau et additionné rl'iicétate deploinh; 
nous avons élimine l'excès d e  plomb par l'hydrogène sulfuré ; 
a p r h  filtration, nous avons chauRé le m6lange pour éliminer 
l'excès d'hydrogène sulfuré, e t  nous avons trait6 la liqueur par 
la soude caustiyuc, qui  n'a. donni: lieu 5 aucun précipité. Les 
réactifs généraux des alcaloïdes n'ont donné aucun résul t i~t .  

Les diverses ptirlics de 1;i plante, hichées comme piécédem- 
ruent, ont  été traitkes par  u n  mélange d'kthcr et de benzol; aprés 
une mneér;itiori suffisamment prolongée, nous avons filtré, puis 
nous avons évaporé le filtratuin; le résidu, coloré en vert, aété 
dissous dans l'alcool ; une portion de  cette solution alcoolique a 
été irjontée 5 une cert:line quüritité de la riourritiire tlonriée i 
des lapins ; :es an imaux n'en on t  été nulleinent incommodés. 

En distilliint sous l'actiori d'un courant de vapeur  les fleurs et 
les fruits de la  Psol-alen bitumi~zosa, nous avons obtenu un produit 
que  nous avons kvaporé ; le rksiilu avai t  l'odeur caractéristique 
de la plante ; i l  ne préseii tait pas  les réactions caractéristiques des 
huiles essentielles. 

La plante, qui  est trés r e c h e r c h k  par  les bhtes laitières, a été 
donné(: e n  nourriture ?L une brebis, qu i  n'a éprouvé aucun phéno- 
mène extraordinaire. 

Le Iiiit dc cette brebis, qu i  présentait seulement une Ikgére 
anierturrie, a &té  analys&, et celte opératiori n'a rien révélé d'anor- 
mal d a n s  sa composition. 

11 a été ensuite traité p a r  la méthode de I l ragmdor l  pour la 
recherche des résines; cet essai a été encore négatif. 

Ce lait, administré à des lapins, ne les a nullement incommodés. 
De ces expériences, nous concluons que la  Psoralea bituminosa, 
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donnée en nourriture a u x  hétes laitières, ne rend pas le lait dan- 
gereux et lui communique seulement une  faible amertume,  qu i  
est plus appréciablelorsque le lait est converti en fromage. 

Cne autre plante, la Cionurrz erecta, de  la fainille des Asclipia- 
ducies, est considérée comme pouvant communiquer rlcs proprié- 
ttis toxiques au lait des animaux qui la mangent. 

Cette plante a été sourniseaux memes operations que  la précé- 
dente; elle iie cont.ient ni alcaloïde, ni huile essentielle, n i  
résine. 

Un peu d'extrait aqueux de Cionirraerecta a été in6laiige d u  lait 
que nous avons administré P deux lapins;  ces deux animaux tom- 
bérent étourdis ; cet Statde torpeur dura  une heure, puis ils repri- 
rent leur état normal, mais ils refusbrent obstinément de prendre 
de nouveau le lait additionne d'extrait de  Cionura erecta qu'ils 
précédcinrnent avaient absorbé. 

Cette plante. finement hachée, fut présentée à une  béte Ini t ihe 
qui refusa d'en manger; on la m é h n g e a  avec de  l 'orge; l'animal en 

i i b ~ ~ r l i a  une certaine quantité e t  fut  prise de  frayeur ; mais il ne 
se produisit aucun phénoméne du  côté de l 'appareil  gastro-intes- 
tinal ; pendant une trentaine d'heures, l 'animal refusatoute nour -  
ritiire, mais plus tard il recouvra son appétit. O n  constata seu- 
lement que, pendant plusieurs jours, il produisit une quant i té  
de lait inférieure A celle qu'il donnai t  antérieurement. 

Le lait de  cette bête fut adininistré & des lapins qui  n'6prouvé- 
rent aucun mnlaist: apparent.  

I,a plante en question contient donc certains principes non 
alcaloïdiques, susceptibles d'indisposer les animaux qui la man- 
gent, mais n'exerce aucune influence nocive s u r  la qualité d u  iait 
que ces animaux p r o d u i s ~ n t .  

Nous nous sommes livré à des recherches semblables s u r  
certaines figues sauvages que peuvent manger  les bétes laitières. 
Les résultats de ces expériences ont été nkgatifs. 

Rous sommes arr ivé a u x  rnéines conclusions pour 1'Euphor- 
bium Acmlbost~~tnnus, pour le Lupims  anguslifolius, les lupins sau- 
vages et les haies de  sorhier. 

On considkre, enCrète, cerliiins reptiles, comme le scirique offici- 
nal, une grenouille, I'h,yln arboren, certaines araignées ou certains 
scorpions comme pouvant rendre le lait toxique s i  ces an imaux y 
tombent accidentellernent, ou bien s'ils sont ajoutés a u  lait p a r  
mauvaise intention. 

Fous avons simplement recherche ce qu'il pouvait y avoir  de  
fondé dans l'accusation portée contre le scinque officirial. Or, 
après avoir laissé d u  lait  e n  contact avec u n  de  ces anirnaux pen- 
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dant  24 heures, nous avons examiné ce lait, qui ne présentait 
rien d'anormal dans s a  composition e t  qui  n'était nullement 
altéré. Ce lait fut  administré à u n  chien, qui  le  but  avec avi- 
dit6 e t  qui n'en fut  nullement indisposé. l)'ailleurs, nous avons 
recueilli le témoignage de plusieurs personnes qui  ont 5 diverses 
reprises constaté que l'eau ou le lait  qui s'était trouvé en contact 
pendant quelque temps avec u n  scinque officinal ou avec un scor- 
pion, ou avec une  araignée, n'avait occasionnE aucun malaise 
d'aucune sorte;  une seule fois, parait-il, des enfants avaient été 
pris dc vomissements après  s'être desaltérés avec de  I'eaii dnns 
laquelle on avai t  trouve u n  scinque officinal, mais ces vomisse- 
ments  peuvent btre attribués à l'impression produite par la vue 
d u  reptile. 

En Mini t ive,  le lait qui  avai t  dStcirminé les accidents qu i  se 
sont  produits S la Canée ne  contenait aucun principe d8celnble 
à l'analyse ; d'autre part,  les phénomènes d'intoxication observés 
n e  peuvent etre attribués a u x  plantes que les hfites laitiéres 
avaient  mangees ; nous sommes disposé B admettre que la cause 
des accidents observés rcside dans  la présence d u  microbe de la 
mammite gangréneuse étudiée p a r  JI. Nocard (Anuales de l'lnsti- 
tut Pnsteuv, 1887, ri0 9). Ce qui autorise cette suppositiori, c'est 
que  les personnes qui avaient fait  bouillir leur lait  n'ont été que 
très faiblement indisposées. 

Comme les accidents dont nous venons de  parler ne se sont pas 
reproduits,  nous n'avons pu nous livrcr H aucune expérience des- 
tinée à vérifier l'exactitude d c  l'hypothèse que nous émettons. 

L'arséniate de plmml~ en vitlcoItore et la eouaom- 
mation des reirilnn frais et des re i~ lns  neos, 

I'ar MM. L. MOREAU et  E. VINET. 

Dans une note précédente (1) nous avons  indiqué que I'arsi- 
niate de plomb, rkpandu s u r  les grappes avan t  la fleur, était di- 
miné peu & peu a u  cours d e  la végétation, mais  que, cependant, 
on e n  retrouvait s u r  les raisins a u  mornent de  la récolte. Nous 
avons cherche S savoir comment se repartissait  l'insecticide 
entre  les grains e t  les iBfles, notamment  2 la vendange, selon 
qu'on a traité acmt  ou quelque temps après la floraison. Ces (lues- 

. t ions ont  leur intérét, lorsqu'il s'agit d e  raisins destinés à être 
consommés en nature. i l'état de  raisins frais ou 1'Et;d d e  rni- 
eins secs. 

(1) Annales de chimie analytique, 191 0, p .  346. 
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A r s P n i a t e  de plomb 
,-- 

Poids p.iOOgr. 
Dates Nombre des troiiv8 de  

de@ de giappes grappes 
preltvements g r a p p e s  ( g r a m i n e s )  ( m i l l i g r . )  ( m ~ l l i ç t . )  

Apres deux  traiteme,tts az;ant la fleur (31 rriüi et 14 juin). 

6 aoiit.. . . . . . . . 8 119,0 1 grainr .  136.0 i .38 0.88 
r i f les . .  23,0 7,74 4,86 

15 octobre (ven- P(12,0 1 grains .  272.0 0.00 n 
dangel .. . . . . 1 rafles. . 20,0 i ,83 0.62 

Après trois traiternerrtr;, deu.c avant la /leur ( 3 1  niai et  14 juin) ; 
u n  apres la fleur ( G  aoiit). 

8 180,7 1 grains .  i i 1 . P  19.16 10,60 
.fi aobt .... . . . . .  r if les . .  29,s 51,20 28,33 

27 oclohre (ven- 28 grains .  450,5 2.08 0,40 
r i f l e s . .  61,s $28,"' 5,51 

Raisins s e c s . .  . . 
(Provenance j grains 219.0 Traces n 

rifles. . 7,2 0,53 0,24 ktrangùre). 

Kous avons prélevé, a u x  époques indiquées dans le tableau 
ci-dessus, des grappes dorit les unes avaient été traitées deux 
fois avant la fleur (31 mai et 14 juin) e t  les autres a u x  deux 
dates préckdentes et, en plus, une troisième fois quelque temps  
après In fleur (G  aoîtt). L a  bouillie arsénicale contenait, nu pre- 
mier traitemerit : arséniate de soude 200gr.,  acktate de plonil-, 
6008' par hectolitre ; a u x  deux autres traiteirierits : arskriiate de 
wudi: 300gr.,  ncét:ite (le ploiiib 900gr. par  hectolitre. 

Nos recherches ont kgalement port6 s u r  des raisins secs de  
provenance étrangère, trnitks deux fois contre l'altisp. avan t  la 
fleur (fin d'avril et 10 iiini), récoltés en septeiribre, puis dessé- 
chés au soleil pendant 30 jours. La bouillie emp1ogt.r: contenait : 
arséniate de soude 2OOgr., ncctnte de plomb fiOOgr. pilr hecto- 
litre. 

Les prélévemerits et les épuisements des grappes, de même que  
les dosages de l'arsenic et du  plorni), ont kt6 faits conime il a ét6 
dit dons deux notes préci':d(:nt,cs (1 ) .  

Conclusions. - 2 0  Raisins traites avant  la floraison : 

11. Pour les grappes traitées avan t  la floraison, on ne trouve, 
sur les grains, k une  dpoque encore P lo ipée  de la vendange. 
qu'une dose faible de poison, provenant  sans doute de l'entraî- 
nement par les pluies d'une petite quantité de I ' a r s h i a t e  de 
plomb resté sur  les râfles, oii bien de la partie d u  bourrelet qui 
est restée attachée a u  grain, lors de l'égrappage. 

(1) A m a l e s  d e  chimie nnal?,tiqu~. 1910, p .  346, et C o n i p t ~ s  rendus de 
1'Acad. des sczences d u  5 décembre 1910. 
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b .  A la rirolte, V O I U  n'acons l ~ a s  t rouci  d'nrsiazate de plomb sur 
les gl oins ,  g u i  peucent, en cons1 quelice, êlre consonamis sans d q e r  ; 
20 Raisins traités quelque temps après la floraison : 
a .  P o u r  les grappes traitées après  la floraison, la rhfle retient, 

comme pour les raisins traitCs avant  la floraison, plus de poison 
q u e  le grniri. 

6 .  Dieri que l'arséniiite de  ploiiib s'éliiriine fxilernent des 
g ra ins  (nous n'en avons retrouvé, dans  notre expérience, que 
Omilligr.4 poiir 1 0 0 3 .  de gpriippes, ail 17 nr.tohrc:),il peul en w s t e i  
encore rur eus (1 la aendntye. Ce f u i t ,  ri luiseirl, slr,fpf, ~i a r o ~ ~ l w y z ~ ' i l  
peut i tve d ~ i t ~ y r e u x  de consomnwr ~ P S  razs i t~s  q ~ i i  nlrraielit été ainsi 
t raitPs ta î 'd i zwwnt .  

3" Si l'on trouve, l 'état de traccs indosables par la méthode, 
d e  l'arséniate de  plomb sur  des g ra ins  de raisins secs, cependant 
traités av:lrit la floraison, cela doit provenir du contact des rifles 
e t  des grains  pendant les dilTérentes inanipulations qu'ont subies 
ces raisins (notamment pendant  leur einballüge pour I'expé- 
dition). 

Uocleur B s  scicinces physiques, assif tant  de ctii[iiici d u  Laboratoire de 
toxicologie de 1ü Prbfecture d e  police (1). 

L'auteur a effectué (le Ionguis recherclies s u r  quelques pro- 
priétés de  l'alumiriiuin, sur  scs :iffinitas chiiniques vis-à-vis de 
l'osgg?nc., de l'azote, (lu chlore, i l i l  siliciiiiil e t  du carbone; on 
t rouvwn,  (in oulre, dans son t ~ ~ a v a i l ,  la description de procédés 
nouveaux e t  rapides pour 1':inalysc de  I'cilumiiiium et de ses 
alli+ges inilustriels. 

I:ne p;lrlie de ccs reclierches a été cons;lcréch l'étude de In. for- 
1-nation et des propri6t6s des a m t u r e s  d'alun~iiiiurn, dans lesquels 
ccrt:rins prkvoienl une importanie  source d'ammoniaque. 

Ilans iine au t re  piirtie, on ver ra  que l'oxydation partielle, ainsi 
cquel:a volatilisation dans le  vide,  perniet de retirer de  l'alumi- 
n ium industriellement pur  des part ies  plus  ou iiioins oxydables. 

L'auteur s'est préoccupé Cgiileinent dcs sous-oxydes d'alumi- 
nium. Il a démontré que ceux-ci rie se forment pas par  chaufl'age 
direct de la poudre rl'alurniriiumh l'air. On obtient bien ainsi, par 
oxydation partielle. :i 600% un oxyiic difYCront de l'alumine, 
mais  cet oxyde, inerte vis-h-vis des acides, etc., n 'a  pas lej 
caractères d'un sous-oxyde. 

(1) These soutenue pour l'obtention d u  doctorat bs sciences 
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II semblerait, d'après I'enseirible des ret:lierr.hes de M .  Kohn 
Abrest, que I'ülurriiriiurri est un complexe de deux ou plusieurs 
mitaux plus ou nioins oxydables. C'est du moins I'hypothése 
qu'on est tenté de  faire après avoir lu le travail de l 'auteur .  

Voici comment l'auteur s résun16 son travail . 
6 i0 Après avoir comparé les propriétés de l'aluiiiiniurn Citudi6 

par Sainte-Claire Deville et celles de l'aluminium üctuellernent 
pr6p:iré par m i e  i:lect,rnctiirniqiie, j'ai 6té amen6 2 reprendre la 
délerinination du poids attirnique de  I'aluriiiriiuiii par une iriéthode 
diffCrentede celles qui  avaient 6th employées nntkrieurernerit. 

( i 2 O  J'ai cherché h simplifier les proc6d6s d'iinalysede l'alumi- 
niuin, et surtoutceux qui permettent de se rendre compte d e  son 
degr6 d'oxydiition : les rn6llioties que j'ai indiquées permettent, 
je crois, de doser rapidement 1';iliiminium dans le métal indus- 
triel, dtins la plupart de ses allinges et dans lespoadres  d'nlumi- 
niuin. 

(1 Ces recherches m'ont conduit à l'étude thermique de 1';iction 
de l'eau siir 1:i poudre d'aliirninium e t  à Oiverses remarques a u  
sujet de l'état de tlissociütion des sels d'alurriiniuin en solution 
aqueuse. 

((  3' Guidé par qucilques considéralions résultant de  l'examen 
des expériences de Nilson et Petterson sur  la densité de  vapeurs 
d u  chlorure d'alurriiniurn, j 'ai cherché :L préparer des chlorures 
d';iliirniniuin iiriliydres d i f r t i r ~ n k  (lu chlririice ..\ICI3. I\près une 
élude détiiillée d e  I'actiori tlu p H C l  siir l'irluiriiniurri pur et  sur  
I'aluiniriium plus ou moins oxydé, ,j';ii pu prépitrer des chlorures 
;~nhydres plus riches en rnCtiil que  le chlorure .*\ICI3 connu.  

N 4 0  J'ai étutliE de plus près qu'on ne l'a fait jusqu'k prdsent 
l'existence des sous-sels d'nluiriiniuiii, ct j'ai cherchhk isoler des 
sous-oxydes en partant, de  la poudre d'olumiriinrii c h a u f i e  dans 
I'air des températures élevkes. 

a L'examen de la poudre d'aluriiiriiurn m'a permis d'y décou- 
w i r  G p. 100 d'un oxyde préexistant,  qui  n'a pas  les propriétés 
d'uri sous-oxyde, iiiais auquel je ri'attribue pas la formule de  
l'alumine XlLO3. 

« En chnufriint l a  poudre d'alurniniuiil 5 G O W  dans  l 'a i r ,  j'ai 
constat6 qu'elle s'oxyde partiellement sans fixation d'azote ; q u e  
l'oxydation atteint rapidement s a  limite ; qu'k 800° et au-dessus, 
l'azote et I'oxygEne se fixerit simultanéiixxt s u r  l a  poudre jusqu'à 
ce que le métal nit c o n ~ p l é l e m e ~ i t  disparu. J e  n'ai pas  obtenu de  
sous-oxyde d'aluminium . 

N L'oxyde qui  se forme 6000 renfermerait bien, d'après mes 
calculs, coinnie l'oxyde prkexistant d a n s  la poudre, u n  excEs de 
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métal par  rapport à l'oxygène, mais  il n'a pas les caractcres d'un 
sous-oxyde. 

(( 4 0  L'étude des azotures d'aluminium m'a montré que, par 
action directe de l'azote sur  l 'a luminiun~ pulvérulent, on arrive 
ii saturer  entièrement d'azote l 'aluminium métallique, sans que  
cependant les produits ohtenus aient  la formule Al:\z. 

u . la i ,  en outre, rnis en évidence quelques propriktés de l'azoture 
d'aluminium et étudié le dkplacement de  l'azote par  l'oxygène de 
l'air. 

a 6 O  En étudi:~ntl'action de  In chaleur dans le vide s u r  I'alumi- 
nium, j'ai constaté que la volatilisation de  I'iiluminiurn dans le 
vide a lieu à partir de 1 10UO ; qu'elle est influencée par  la pré- 
sence du  silicium et  du carbone contenu dans  les milieux où se 
fait  le chauffage ; qu'en l'absence du  silicium et  du  carbone, elle 
est totale B 11 00°, mais qu'une partie rlu mktal est moins volatile 
que le reste. J'ai pu isoler difrérents alliages cristallisés de sili- 
cium e t  d'aluminium ; de  carbone et de silicium ; de carbone, de  
silicium e t  d'aluminiuiii. Enfin, au  cours de la volatilisation de 
l'aluminium, j'ai pu isoler un  métal spontanément oxydable i 
l'air n. 

1,'extralt me6 des vinn rongo~ girondin*, 

La République argentine est, pour  In France,  et surtout pour 
Roi-deaux, un  client des plus importants.  

Depuis quelques années, sous la pression des 1 talieris et Espa- 
gnols, nombreux dans le pays, on cherche y discréditer les 
vins francais, et l'on ne veut recevoir eii rlnuane, comme giron- 
diris, que les vins rouges possédant au  moiris 24gr .  d'extrait sec 
par  litre. 

Pour  protester et combattre ces riiesurcs nrhitraires, la Chani- 
bre de commerce de Bordeaux a demant16 aux  chimistes borde- 
Iais faisant partie du  Comité technique d'mnologie d u  iniriistérli 
du  Commerce ce que  l'analyse révéh i t  s u r  ce point. 

MM. Gayon, Blarez et  Carles, chimistes de ce Comité, ont 
répondu ce qui  sui t  : 

(( Pnur répondre il la demande que vous avez liien voulu nous 
adresser p a r  votre lettre du 5 courant,  nous avons extrait de 
nos registres de 1abor:itoires les arialyses qu'il nous a été donne 
de faire des vins rouges de la Gironde depuis 1898 jusqu'k 1901) 
inclus; 
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u Les moyennes d'extrait sec, résultant du  dépouillen~ent de  
prEs de 1.600 analyses, sont les suivantes : 

Pour l'année 1898 
- 1699 
- 1 900 
- 1901 
- 1902 
- 2903 
- i 904 
- 1905 
- 1906 
- 1907 
- 1908 
- 4909 

. . 20gr.2 par  litre. 

. . 22 3 -- 

. 2 2 8 -  

. 2 1 4 -  

. 2 1 2 -  

. 2 1 8 -  

. 2 1 6  - 

. 2 2 5 -  

. 2 2 9  - 

. 2 2 8 -  

. 2 2 5 -  

. 2 1 8 -  

(( L'extrait sec dont il s'agit ici est 1'e.xtrait n!dz~i t ,  tel qu'il est 
défini par les règlements français; c'est l'extrait obtenu p a r  
évaporation a u  bain-marie A 100°, diminué, lorsqu'il est néces- 
saire, du  poids du  sucre excédant I gr. par  litre. II n'y a pas  
lieu de faire la réduction prévue pour les vins plâtrés, attendu 
que les vins de la Gironde ne sont jamais pl l t rés  e t  qu'ils renfer- 
ment t,oiijours moins d e  1 s r .  3e sulfate de potasse par  litre. 

(< 11 résulte du lableau prtkédent que  le poids nioyeri d'extrait  
sec a varié de 2Ogr.2 B 22gr.9, avec une  moyenne générale de  
21gr.8 par  litre. II eû t  été plus faible si, comme on le prat ique e n  
République argentine, on avait déduit la totaliti d u  sucre réduc- 
teur. 

a Comme, pour une mZme annke, l'extrait oscille d e  2 ou  3 gr.  
autour de la moyenne, il a dépassé quelquefois, mais  exception- 
nellement, notanlment pour  la récolte de  1906, le chiffre de 24gr .  
par litre. 

cr O n  sait, d'ailleurs, que cet extrai t  est plus abondnnl d a n s  
les vins nouveaux que  dans  les v in s  vieux, a p r é s  un  hiver  
chaud qu'après un  hiver  froid, dans les vins d'années chaudes 
que dans ceux d'années Ziumides, dans  les vins de la grande pro- 
priété que dans ceux de la petite, dans  les vins de Saint-Emilion 
que dans ceux d u  hlédoc, des  Graves ou de l'Entre-deux-Mers. 

(( NOUS concluoiis donc, en nous basarit su r  notre expérience 
personnelle e t  s u r  notre  connaissance spéciale des vins de  la 
region, que les vins rouges de Bordeaux n'atteignent que  rare- 
ment une teneur e n  extrait  sec de  24gr. p a r  litre ; que. p a r  
suite, la Rkpulilique argentine n 'estpns fondée & les considérer 
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coinme impurs ou coinine non naturels lorsque l'analyse y 
révéle un  extrait  sec inférieur à 24gr.  

(( Veuillez agrker, etc. 
E u  dkpit de ces r isul ta ts  rectificatifs, j'ai démontré, il y ti 

ilcijh deux ans, dans une  brochure arrivée en peu de mois 5 sa 
deuxièrne édition ( 1 ) ,  que 1:~ w l e u r  hygiénique d'un vin repose 
rnoins sur  le poids de  son extrait que siir 1:1 nature de ses éthers. 
I1ar Cthers, je désigne l'ensemble dcs rnatièrcs vol;itiles qui for- 
inent le houquet. 

Roovenu foar k iiioulle de lal~oi.rtoirc, 
Par M. N.-Eiiirn. I'ozzi-12sço~r, chimis le  de I'Ltat, à Liiiiü. (l'trou). 

Le petit four h iiioufle que représentent la figure ci-contre et 
quwons t r i i i t  l a  innison Poulenc, a k t6  imaginé en vue dc pcr- 

mettre l'obtention facile, 

(1) Le vin et les eaux-de-vie de France, 50 édition, 1908 ; éditeurs : 
Paris,  L. Mu10 et  Cie, rue Hautefeuille; Bordeaux, Foret et fils, cours d e  
l'Intendance. 

/" \ f sans  risque de  pertes, 2 
h s s c  teiripi.ratiire, cles 
cendres des végétaux et 
des produits organiques. 

Sitris doute i l  existe 
d'excellents rnodhles de 
fours à moufle, mais 
celui que nous avons 
fiiit construire présente 
l'avaritilge de forictiori- 
ner avec u n  seul bec de 
gaz IIunsen ordinaire ; 
la température ne peut 
s 'y élever au-dessus de 
400°, ce qui  assure qu'il 

96 .. - - - -- - - -  . --. . - .- 

O 

n'y aiira pas [le pertes 
de  chlorures, par  exeiri- 
ple ; enfin, la coininu- 
nication du  moufle avec 
la cheminée rend ce four 
très oxydant. 

Le four  étant froid, on 
obtient facilement, en 
25 minutes, des cendres 
bien blanches d'un pro- 
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duit végétal (plante, vin, bière. etc.). Si l'on prolonge la conibus- 
tion pendant deux heures, le poids ne varie pas sensiblement. 

Ce dispositif, d'un pr ix relativement mod6ré. construit trSs 
solidement, est trks portatif;  il est ti peine deux fois gros cornme 
le poing et convient admirablement i un laboratoire d'élèves où  
chaque élève ou groupe d'618ves peut avoir son four. 

REVUE DES PUBLICATlONS FRANÇAISZS 

Nouvel le  rénetion de le eiipcéine. - JI. I)E?;I(;Ès 
(Compfes reildus de PAcadémàe des sciences d u  27 dkcemhre 1910. - 
N ~ U '  avons publié dans ce Ilecueil (1) une nouvelle r6action de  
la morphine, irnaginke par  M. Denigi:s e t  consistant à mettre 
celle-ci en contacl. avec u n  rnélanae d'eiiii oxygbnée, d'ilmmonia- 
que et de sulfate de cuivre. 

La cupréirie é tant ,  a u x  alcaloïdes du groupe quino-cincho- 
nique, ce que la morphine est au groupe morpholique, c'est-ü- 
dire le repr@scntnnt phénolh, JI. Deni+s a perist! que la riiEine 3. réaction pourrait  caracliriser la cuprelne, e t  ses pihvisions se  
sont  rbalis6es. 

Pour etfectuer la réaction, on prend 20 cc. d 'une solution de 
sulfate de cupréine & O,2 p. 100 ; on ajoute 1 cc. d'ammoniaque, 
1 cc. d'eau oxygénée h un volurne ; on agite, e t  l'on ajoute O cc. 1 
d'une solution de  sulfate de  cuivre à 3 ou 4 p. 100 ; aprks ngita- 
tiori,.il sedéveloppe une teinte verte ; en irièrrie terrips le rriélange 
devient louche, e t  hientôt il se forme un  dépijt vert-tileultre. Le 
ni&larige devient limpide si on  l'additionne d'alcool ou d'acide 
acétiqueou d'acide chloi-hydrir~ile. Cedernier acide, s'il estnjouté 
en excès, fait passer la teinte a u  rouge-jaunAtre; l'acide sulfuri- 
queproduit la mSnie coloratiori. 

Cette réaction est ericoresensible avec des solutions de ciipréint: 
en contenarit seiilemerit 2 h 3 centigr.  p a r  litre. 

Si l'on opère sur  une p;~rt icule  solide de cupréine ou d'uri d c  
ses sels, on l'hurriecte avec une goutte d'un mélange coiriposé 
de ; 

. . . . .  Sulfate d e  cuivre 3 ou 4 p .  100  i cc. 
Aiiirnoniaque. . . . . . . . . . . .  5 - 
Eaü distillee . . . . . . . . . . . .  10 - 

On ajoute ensuite une goutte d'eau oxygénbe à 112 volume.  
On peut utiliser cette réaction pour  localiser ln cuprkine d a n s  

les plantes qui  en renferment. 

(1) Annales de chimie aalg t ipue ,  191 1,  p.  56. 
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C a ~ a c l é r i ~ a t l o u  de l'acide glyauroniyue dann 
l 'urine. - M .  BEHPIIEK. (Société de  pharmacie de Paris, 
séance du 5 octobre 2910). - On a proposé un assez grand nom- 
bre de riaclions pour rechercher l'acide glycuroniquc dans l 'urine; 
en 2908, Jl!tl. Tollens et Ilorive ont  prGconisé, pour  cette recher- 
che,  l'eiiiploi de la naphtorésorcine, qui  donne,  avec I'acide @y- 
curoriique, uri produit coloré durit la solution éthérée oifre un  
spectre d'absorption caritcteristiqiie et p'l.éserite une coloration 
bleue lorsque I'acide rs t  p u r  ou roua?-violacé lorsqu'il est accoiri- 
pagne de diil'érents sucres. 

Tollens a appliqub cette réaction eii opérant  directeiricnt sur  
l'urine, et. dans un inéinoire récent, publié dans le Zeitschrifi f .  
î ~ h y s .  Chernie (1910. p. 39), il dit  avoir obteriii iirie réaction posi- 
t,ive avec: tout,c:s les urines. 

Ikprerinnt ces expériences, J i .  fk rn ie r  a obtenu, dans les 
mêmes conditions, une solutiiin éthérée colorie en rouge-viulacé, 
5 vive fluorescence,pi.éseritnnt au spectroscope une bandeobscure 
dans  la région de la raie D. On ;~r r ive  au rriEnie résultat en subs- 
tituant le chloroforme i l 'éther. 

I I  est indispensahled'6lirniner. l'inrloxylc, si l'on veut appliquer 
la réaction i la naphtorésorcine ; il est impossible d'utiliser. pour 
cette élimination, le nitrate acide de niercure, cause de  l'action 
ultérieure de l'acide clilorhyd rique sur  le nitrate d e  soude. M. Ber- 
nier emploie l'acétate de niercure en solution saturée.  11 a ,  dans 
le principe, suivi le mode opératoire suivant.  

II prenait JO cc. rl'iirine fi-;iiche, qu'il triiit,ait p i i r X  cc. de solii- 
tion d'acétate de mercure; il iieutriilisnit p a r  la soude; il ijlirninûit 
le rnercui-e p i ~ r  l a p o u d r e  de zinc ; npri.s ce traitement, l'urine 
filli,ée ne renf'errriait plus d'indosgle; ln réaction de Tollens, pra- 
tiqu6e a1oi.s sur  l 'urine, hydrolyst;e ou non, donnait une colora- 
tion rouge-violet de  I'étlier. M .  Beimicr ri obtenu alors, avec 
t,niit,es les urines, i:et,le coloration de l'éfhcr, dont 1'intensit.é aug- 
mentait peu par hydrolyse préaliible. C'est d'ailleurs cornpréhen- 
sible, puisquti I'opérntion se fait en prksence d 'JKI,  qui doit pro- 
duire une hydrolyse partielle, sinon totale. Ln constance decette - .  

reaction est une preuve de la présence normale de l'acide glycu- 
~ a n i q u e d a r i s  I'uririe. 

JI. Bernier a remarqué plus tard que  l'opération peut se faire. 
sans élimination du mercure aprés dCfCcatiori par  l'acétate dc 
mercure, ce qui permet de l'exécuter en quelques niinutes ; il a 
alors adopté la technique suivante : il prend tou,jours 30 cc. 
d'urine, qu'il additionne de 25 cc. d'acétate de  mercure saturé à 
froid ; il filtre; i l  prklkve 5 cc. d u  filtraturn, auquel il ajoutri 
112 cc. d'une solution alcoolique de naphtorésorcine à 1 p. 100 et 
5 cc. d'l1CI p u r ;  il chaufl'e i i  l'ébullition pendant une minute, ou. 
d e  préférence il porte ilü bain-marie boujllant pendant 15 minutes; 
après  refroidissement, il ajoute au  liquide un  volume égal d'kther, 
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et  il agite; après séparation de la coiiche éthérée, celle-ci pré- 
sente la coloration bleu-violacécaractéristique, ainsique labande 
oliscuredans la région de la raie 11 si le liquide renferme de l'acide 
glycurnnique. 

M .  Bernier a fait connaître la nature de I'osazone qui se forme 
lorsqu'onfait agir  la phénylhydraziiie sur  l'urine hydrolysée ; 
CetLe réaction permet égalenient de caractériser l'acide glycuro- 
nique; à cet effet, on peut recourir indifféremment a u x  trois pro-. 
&des suivants : 

I o  Prendre 100cc. d'urine ; l a  dbfkqiier avec l'acétate neutre d e  
plomb; filtrer ; hydrolyser le filtratuin soit p a r  5 p .  100 d'liCI k 
L'chullition pendant 40 niinutes, soit par  4 p.100 deS04HZh l'auto- 
clave à 1300~~er idan t  5 minutes; après~refroidissernent,  neutraliser 
IlCl par le carbonate de plomb (4 g r .  pour 1 cc. d'acide) ou bien 
k 0 " l Y  chaud p a r  le carbonate de  baryte; filtrer ; ajouter k 
40cc. d u  filtrat,iini 2cc. desolutiori,d'ac6tete de  soude a u  quart ,  2cc. 
d'acide acétique cristallisable e t  2 cc. de phénylhydrazine inco- 
lore; porter au  bain-niarie bouillant 45 r&utes; après 
refroidissement et  repos de 12 à 74 heures, examiner les cristaux 
au inicroscope ; ils ail'ectent généralenient la forme de rosetles 
jaune d ' o r ;  filtrer; laver les cristaux 9 l'eau ; les sécher ;  les 
traiter p:lr In benzine ; introduire à nouveau I'osexone dans  un  
tube avec un peu d'eau distillée ; porter pendant I n  minutes a u  
bain-marie bouillant et filtrer: la partie insoluble restée s u r  le 
filtre est constituée par  d e  la glucosazorie caractérisalilc par  son 
irisolubilit& dans l'alcool inéthylique e t  par  son point de fusion 
(230-232" ; le liquide filtré laisse cristalliser par  refroidissement 
ln glycurosazorie, qui fond de 130-1330 à i3i-i:l8O suivant son 
degré de puretk. 

Y i l y d r o l y s c r  directement par  SO$II" à p. 200 & l'autoclave 
pendant 3 minutes;  neutraliser p a r  l a  soude et ajouter, B 50 cc. 
de liquide, 43 cc. de nitrate acide de niercure (il est préfbrahle 
d'ajouter un  excés de soude, qui  sera rieutralis& par  l'acide d u  
nitrate de mercure ; compli:ter 100cc.; filtrer ; éliminer le mer- 
cure & l'aide de la poudre de zinc ; puis traiter le liquide filtri: 
cornine précédeinment. 

3-i l'on tient à déféquer le liquide avant  hydrolyse, on peut 
traiter 50cc. d'urine par  25 cc. de  solution saturée d'acétate rner- 
ciir,iqiie ; on filtre; on élimine le mercure à l'aide de  la poudre de 
zinc, et l'on coritinue comme précédenirnent. 

Le u nlanc flour n pour falsifier la farine. -' 

M .  CUKTEL (Annules des falszfications de  juillet 2910). - Depuis 
quelque temps, on propose a u x  minotiers un produit désigne 
sous le  noin de  Blanc flour et destiné, lorsqu'on l'ajoute dans la 
proportion de 1 p. 100 à des farines d e  qualit6 inférieure, B don- 
ner à ces farines l a  valeur houlangére des farines de premiére 
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qualité. Ce produit, lancé par  u n e  niaisuri de Manchester, se pré- 
sente sous l'aspect d'une poudre blanche, fine, assez tioniogine, 
e t  le vendeur garantit  que la farine additionnée de  Blanc /tour sera 
reconnue pure p a r  tous les chimistes. 

Les cssais de panification faits par  M. Curtel ont justifié à peu 
près  complètement les affirmations du  prospectus; le pain 
obtenu est plus blanc et  mieux dkveloppé ; le rendemeri1 est 
augrnent.6. 

1,'ariiilyse du produit a montré que c'était uri phosphate de 
chaux  prkcipitk (cristaux de ptiosphatcs bi- e t  tricalciqucs), avec 
ses iiiipuret6s ordinaires (chaux, fer, alumine, silice, etc.). 

Pour  déceler la présence du Blanc flour dans la farine, I'ana- 
lyse eles i:e~itlres de cette farine rie fouimiriiit pas d'rililes indica- 
tions, étant donnés les kcarts de coiriposition des diverses farines 
selon la fincsse de leur mouture et  selon leur origine. 

O n  peut cependant rechercher le protliiit en question en trai- 
tant  5 gr. de faririe par  40 B 50 m. de  tétrachlorure de carbone ; 
on centrifuge, et l'on stipiire airisi du dbpût la farine et le t h i -  
chlorure ; le dépôt, après avoir été iidtlitionné d'acide nitrique 
dilué e t  de  molybdate d';tirirrioninqiie, donne u n  précipité ahon- 
dan t  de phosphornolybr1;ltc si In faririe a 6tk additionnée de Uliuic 
f lour ;  si la farine est pure, on a i i r i  dépot insignifiant, proveiiant 
des i rnpureth n;iturelles d e  la farine, et ce dépot ne donne pas 
d e  ~wécipité iivec: le riiolybtli~te d'arrii~iuriiirque. 

11 est plus dil'ficile de rechercher le Blanc flour ditns le pain ; 
JI. Curtel propose de recourir au  procbdi: suivant  : on prend 
environ 20 g r .  de  iriie (le pilin, qu-on dessi:che lenterilent & 
1'Stuve il 100" ; on rkduit en pourlie fine le produit desséché, de 
facon h reciieillir 5 gr .  environ de poudre passant au  tamis 60;  
on traite c:c:tl.e poiicli~e par :in cc:. rlc ttit,iiictiloriirc [le rnrl~onr: d m s  
urie fiole conique, et l'on f'iiit I)ouillir pcritlant une heure au réfri- 
gérant  asceritlant ; grilcc k ce traitcirient, la poudre est désagré- 
gée, ct les ni:~tihres iriinérales étr:irigi:res se séparent,  quel que 
soit lt7 soin a r e c  lequel ellcs ont k t é  incorporées Ü. la farine [Le 
vendeur d u  I$lanc flour vend a u x  niinotiers un  appareil spécial 
rlestirii. Ii nssi1rc.r le pni.f:iit mi:liinge d e  son produit afin d'en ren- 
dre la reconnaissance pl:is difficile). Aprés ce traitement, on 
passe le tout ù la ccnt,rifugeusc, et l'on sép i re  Ic d6p0t, qui,  lors- 
que la firirie contient d u  Bliinc flour, est un  peu plus abondant 
que  lorsque la farine est pure. 

S i  l'or1 a eu soin de n'opérer que sur  la iiiie, de  façon il élirni- 
rier lrs rnat,iF.res iniii6rales ou ch;irbonneiises provenant  de la 
sole d u  four  et adhéran t  h la croûte, on i i  dans  le dépfit, si la 
farine examinée est pure, des  particules noirâtres niétalliqucs ou 
charbonneuses qui  difl'érent du dépbt blanc produit par  le Blanc 
flour, cornrne aussi par  le talc, le sulfate de chaux  ou le carbonate 
de chaux. 11 est d'ailleurs facile, eri ce qui  concerne le  Blanc 
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flour, de le caractPriser avec le molybdate d'ammoniaque comme 
il a étC: dit ci-dessus. 

Avec un peu d 'hal~i tude,  le simple examen d u  dépôt Sorrrié 
aprés ébullition avcc le tétrachlorure de  carbone suffit pour qu'on 
puisse conclure A I'nbsence d'addition de matii:res minérales à. l a  
farine employée pour la préparation du  pain.  

Vtirintionn jouri iol ièrcn de In ~ i c l n e s ~ e  e n  bcorre 
'du lait  de  vaclnc. - RI. CAIIAl,OLX (Bulldin d e  la Soclete de 
pl~ni.rnaçie d e  Boideazix de 1iovm11~r.e 4910. -Lorsqu 'u~i  experl  est 
kppeli: b examiner un  lait suspect de mouillnge et  d'kcrkmage, il 
prélilve à l 'etat~le, 34 heures après In saisie, un 6ch:intillonde lait 
provenant de 1 i ~  traite corrcspondnnte. Il y a lieu de se  demander 
s i  ces 6chantillons ont vraiment une composition identique. Cer- 
tains chimistes l'affirment, d'autres le nient, et,  de quelques ti'a- 
vaux récents, il serrilile résulter que l'opinion de ces derniers es1 
fon t lk ;  l'identitb, de composition ne s i rai t  réelle ii leurs yeux 
que lorsqu'il s'agit du lait provenant d 'un  t roupeau.  

AI. Cailloux a fait des recherches personnelles en opérant s u r  
3 laits fournis par  3 vaches difïkrentes et traites le soir à la inéme 
heure penilarit 4 jours consécutifs. Pour  l'une de ces vaches, le  
beurre a varié de  38gr.40 à 46gr.30 ; pour une deuxième, de  
44gr.90 h 52gr.60 ; pour la troisième, de  35gr.40 & 43gr.30. 

1)ans une autre  expérience, portant sur  le lait séparé de  
3 autres vaches, traites en s a  presence, nialin et soir, pendant  
5 jours consbcutifs, M. Cailloux a ohtenu les écarts suivants : 
pour In traite du matin : vnche no !, de 29gr.23 i 41gr.65 de  
beurre ; vache no 2, de 33gr.92 & 40gr.96 : vache nfl 3, de 33 g . 1 8  
A 41 gr.GS. Pour  la traite du  soir : vache no I .  de  38 gr .37 ir  
43gr.26 ; vache no  2, de  36gr.62 à 45gr  53 ;  vache n 9 ,  de 
37gr. I O  h liGgr.2G. 

Si, pour tous ces laits, on rnl&vr, Ic lieiirre à l'ext.rait scx, on 
constate qu'il ne se produit pas de variations aussi importantes 
pour le lactose et  la casCine ; pour la traite du  matin : vache no 1, 
d e  Y! gr.67 k 101 g r . 9 9 ;  vache 1102, de 95 gr.29 à 201 gr.70 ;vache  
no 3 ,  de 9553 22 k 101 gr.07 ; pour la traite du  soir : vache n", 
de 95gr.9G k 202 gr.74 ; vache no 2, d e  93gr.22 k 96gr.OG ; viiche 
n", de 92gr.29 à 96gr.77. 

Si l'expert peut s e  prononcer cat6goriquement lorsqu'il s e  
trouve en face d'un lait f raudé p a r  mouillage dans  lequel tous 
les éléments sont d i i n i n u k d a n s l ~  mSme proportion, il doit élre, 
piir contre, trks prudent avarit de conclure k la fraude p a r  Ccré- 
mage lorsque le lait suspect e t  le lait tbmoin prélevé h l'étalile e t  
provenant d 'une seule vache ne diiïère que  par  la teneur en 
rnatiére grasse. Il n'en est pas d e  méme lorsqu'il s'agit d u  lait de 
plusieurs vaches. les variations ayan t  presque toujours lieu dans 
des sens tliffkrents. Il faudrait u n  concours extraordinaire de cir- 
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constances pour  q u e  toutes les variations se produisissent dansle 
m h e  seris. 

Domge de l'ntropiue dans la belladone. -BI.JAVIL- 
LIER (Bulletin des sciences phnrrnncologiques de novembre 1910). 
- hl.  Javillier recommande, pour  le dosage de  l'atropine dans la 
belladone, l'emploi d'une solution d'acide silicotungstique à 
10 p. 100, qu'on ajoutegoutte à goutte, et en agitant,  dans la solu- 
tion alcaloïdique obtenue par  l'épuisement de la plante. Cette 
derniére solution contient l'alcaloïde A l'état d e  salfate ou de 
chlorhydrate e t  doit étre additionnée, avan t  1ç titrage, d'unc 
quantité d'I1CI suflisarite pour  que  l'acidité de la  solution corres- 
ponde h 1 p 100. On fait le ti trage s u r  la solution ;ilcaloïdiquc 
froide ou  portée à une teinpérature voisine d e  l'kbullilion. On  
recueille leprécipité sur  u n  filtre, e t  on le lave avec l'eau conte- 
nant  1 p. 100 d'acide chlnrhyrlriilue, jusqii'8 ce que le filtratuin 
ne trouble plus au contact d'une solution de sulfate d'atropine. 

On peut encore centrifuger le précipitk; dans  ce cas, on décante 
plusieurs fois le liquide ; on le remplace par  de  l 'mu contenant 
1 p. 200 d'!!Cl, et, apriis lavages suffisants, on reçoit le précipité 
s u r  u n  filtre. 

De quelque façon que soit recueilli le précipité, on l'incinère 
dans  une capsule de  platine ou de porcelaine tarée, et l'on pèse 
le  résidu. Le poids trouvé, nîultiplié par  le facteur 0,4064, donne 
Ic poids d'atropiric contenu dans  la prise d'essai; toutefois, il y a 
lieu d'ajouter un indice de  correction pour  compenser 111 quan- 
tité de  silicotungstate d'atropine dissoute dans  la liqueur alcaloï- 
dique, car ce s i ~ c ~ t u r i ~ s t a l e ~ n ' e s l  pas nl~solunient insululile ; la 
correction h faire subir a u  résultat se chi(f're par  O gr.0048 d'atro- 
pine pour  200cc. d u  liquide dans lequel a été effectuée In précipi- 
tation. 

En opér:int s u r  des solutioris d'atropine de titre connu, M.  Javil- 
lier a retrouvé, par  le titrage i l 'aide-de l'acide silico tungstique, 
à. p u  ~ x & e x a c t e r r i c n t  la qiiitritité d'atropine contenue dans ces 
solu t io~ is .  

M. Javillier a titré un certairi nombre d'extraits de belladone, 
e t  il a trouve des teneurs en atropine trPs dif i rer i tes  (de 0,80 
p .  200 à 3 ,79  p .  100 pour l'extrait du Codes, qui  est un  extrait 
alcoolique de feuilles ; 2,94 p. ,100 pour un extrait  de racine). 

D'autre part, fil. Javillier n corriparé les r k u l t a l s  que dorine In. 
méthode G r  pesée au s i ~ i c o t u n ~ s h t e  avec le procéd& de dosage 
volumétrique indiquée par  le  Codex; il a encore conslaté que, 
pour les extraits faible teneur e n  ülcalo'ides, le procédé du 
Codex donne des clriin'res environ deux fois plus forts que la 
méthode pondérale. Pour les extraits plus riches, 1'6c:irt est peu 
appréciable. 

M. Javillier a alors pris u n  extrait  inerte, de i'extrait de chien- 
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derit, qu'il a additionné d'un poids curinu d'xtropine ; il a trouvk 
approxirnativemeiit les mérnes chiffres en opérant par  voie pon- 
dérale ou par  le procédé volumétrique du Codex. 

11 n pris alors un extrait de belladone à faible teneur en alca- 
loïdes, qu'il n additionné d'une quantité connue d'atropine : il a 
alors pratiqué le dosage p a r  les deux procédés, e t  il a retrouvé 
la totalité de l'atropine ajoutée ; voici d'ailleurs les chiffres qu'il 
a trouvés : 

Extrait ' 
additioiine de 

Ot.r.50 
Ex t ra i t  n o r m a l  d'atropine - - 

Alcaluldes to taux ilaris 3 gr d'extrait dusc;s 
par la méthode volurnetrique . . . . 0,0368 0.0867 

Alcaloïdes dosés par 1':icide silicolungstique 0,0180 0,0681 

Déficit . . . . . . . 0,0188 O 0186 

M. Javillier a fait une comparaison analogue s u r  des  extraits 
de belladone prSparés suivant le procédé de MM. Perrot et Goris. 
Les deux procédés d e  dosage ont donnE des résultats à peu p r è s  
semblables. 

hl. Javillier a entrepris des recherchesayant pour but de déter- 
miner les causes des écarts qu'il a constatds. 

REVUE DES PUBLIGATIONS ETRANGERES 

Dnnare c l i n  séli-nlum c l n n w  I t w  pyritcn.-JIM. A.  CRABE 
e t  J. PETILEX (Papier fdwikant d e  Journ. o f .  Soc. of c h ~ n l .  Indus- 
try, 1910, p. 9 4 5 ) .  - P a r  un procédé pondéral, il est difficile de  
doser de trés minimes quantitks de  sélénium dans les pyrites. Le 
prodédé volurri6trique le plus converilil)le est celui de Sorr is  e t  
Füy (Avz.fr. chem. J o w n . ,  28!1F, p .  7031, qui  repose sur  la for- 
mation d'un composé d'acide sélénieux et d'l-iyposulfite d e  
sodium. 

H2Se03 + 4 N a Y 0 3  + 4HÇ1= ?iaZSSeOG + Na%WG + 4XaC1$ 3 H 2 0  

Lo pr6scncc du tellure ne géne pas .  La principale difficulté est 
la séparation d u  sélénium en vue d u  titrage. Les auteurs  propo- 
sent la méthode suivante : 10 Sr .  de  1'éch:mtillon sont dissous 
dans un mhlange d e  30cc.  d'FIC1 (II = i ,19) avec 50cc d'Az031-I 
(D = 1.40) ; on chauffe d'abord doucement, puis on fait. bouillir ; 
on ajoute 25gr. de  carbonate de sodium anhydre, e t  l'on évapore 
à siccité ; on chautre le résidu pendant quelques heures, lé,' rnere- 
ment au-dessus d e  100. ; on fait bouillir avec 5Occ. d'HCI 
(D = 1,19) jusquià disparition de vapeurs  nitreuses. II ne doit 
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rester ce rrioniciil que peu d'acitle libre. On recoinnience cette 
op6rntion jiisqu'l disparition complCte d 'or l~i i r  de chlore; or1 
dilue i 100 cc. ,  piiis on filtre ; si le résidu et le filtr~tiiii i  piirnis- 
sent 1éi.Creriicnt rougc:ltres, c'est que Ic sélénium a été en partie 
précipilé et doit être redissous dans AxOSII. leiluel sera. chassi 
$ir des reprises successives avec JICI. Ide filtratuin est chaull'E à 
500, puis traité par une  solrition s ü t u r k  chlorhjrlrique de chlu- 
i ~ i i ~  ~ l i l n n i 3 ï 1 ~  (10 11 15 CC.. snnt tEni:rn!eiiiriit siif'fisants pour 
réduire tout le fer). 

Le sCI6niuin est précipité dl:hord I'étnt colloïdnl, puis se 
(1 tipose en niaintenant le liquide presque à I'éliullition peritlant 
2 tieiires; le liquirle est filtr8 h chaud sui. un tairipon d'aniiante, 
e t  on lave avec JICl chaud (2 partie d11lCI (LI = I ,  1 % )  et  1 partie 
d'enu). On remet le tout (nnii;inte et précipité) daris le becher, 
puis on additionne de 10cc.  d'llC1 et 2 cc. d'AzO"11 . on chiiuffe 
jusqu'h expulsion cornpléte du  chlore; on dilue k 150 cc.,  et l'on 
~i joute  un volume niesuré d'hyposulfite de sodium. L'excks d'hy- 
postdfite est t i tré avec de l'iode (G gr.4 par  litre). 1 cc. de cette 
solution = O gr 001 de sdéniurn.  

Les r h l t a t s  peuve~il  ctre coritrûlés pli. une rn6thode coloriirié- 
trique. Poiir cela, le sélhi i iui  est précipiti: et shpark c:niriiiw il est 
décrit, piiis converti en acide séldnieux e t  reprécipi!tl: 2 froid par 
le chlorure stiirineux. 1.c prkcipitk colloïdal rougc est  alors com- 
paré colorimétriqueirient avec un type traité de  la inéine fiqon. 

P. T. 

Journizl, 2910, 1, p .  398). - Pour  titrer une solulion d'nrséniate 
de  sodium, on +joute, 10cc. d e  cette solution, 3 g r .  d'iodure de 
pot,assiiiiii e t  20[:1:. r1'11Cl ; o n  laisse cn c~nti i ( : t  prn11;int. 20 ininu- 
tesexactement ,  et, nprés addition de20cc.  d'enu. on titre l'iode 
libre avec l'hyposulfite de  sodiurn décinormal. Deux molécules 
d'iode correspondent U une molécule d'arséniate de sodium. 

-1. D. 

Dosage volumétr iqnc  de l 'acide s n l f ~ i r i q n e .  - 
M. 11. li(EhlER ( Z e i k .  f .  U T L [ I I ! / ~ .  Chmie,  1910, p. 4.90, d'après 
Jozirn. uf Soc. of rhcm. Inrlustr,/j, 1910. p. 902) - Cette mé- 
thode est utilisée pour Iü d6termin;ltion rapide des sulfates dans 
les sels de potassc. Ori dissout 5 0 g r .  du scl dans ISOcc. d'eau 
chaude ; or1 iijoute ensuite 4cc.  d'1ICI et  IOcc. (pour chaque 
O , &  p. 200 d'anhydride sulfiirique présent) de chlorure de baryum 
N/2 ; après  éhullitiori, on ajoute le rnênie volume d'une solution 
équivalente de hichromate de potassium (3Ggr.9 par  litre), puis on 
ajoute d e  I'arrimoniaqucjusqu'à sEparation coniplbte du  chromate 
d e  baryum ; on fait boiiillir doucement ; on  refroidit ; on com- 
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piéte 200cc.; a p r k  agitation pour rendre Iiomogène, on prélève 
100cc.; on acidifie par SOLIIJ,, ct l'on titre, soit avec le suifitte fer- 
reuxarnrnoniacal i SIlgr.4 de  sel cristallisé par l i t re ;  1cc.= Ogr.002 
d'anhydride sulfurique) ou avec l'iode et l'hypoeulfite de 
sodium. 

P. T. 

Uosege d a  snufi-e dens Ics laitons c t  Ics hroiizeri. 
- M .  G .  TIIURK:ln'EL1 (Jolrrn of I d .  E I ~ .  I,'l~ettl., 19,10, p. 2'33, 
d'après Journ. of Soc. o f ' c l~ r in .  Iwlzts/ry, 1910, p .  823). - Les 
tourriures, pi issks ;III  taiiiis r i o  100, surit forirlues a u  creuset tlc 
fer avec un  méliingc de 2 parties de chlor;ite (le potassiiim et 
i partie de carbonate de sodium (1 gr de  tournures pour 6gr. du  
mélange) ; on peut ernployer un creuset de riicliel ou d 'argent ;  on 
reprend par  l'eau ch:iude ; on a,joute un  e x c k  d'lIC1 ; on fait  
houillir ; la solution est  neutralisée p;ir Azll" puis on rend fai- 
l)lerrient acide piir f1CI ; ori dose SCILI1" l'ktat (Je sulfate de ba- 
ryum i ln manihre ordinaire. 

P. T. 

It(.irctif a r i i s i i ~ i e  di1 e u l v r e .  - JI. Tl. CITLESIILTII 
(Pharw~nc~7tticrtl J o i ~ ~ n n l ,  1310, I I ,  p. 427 ) .  - Dissoudre 1 g r .  
d'acide 1-2-tlinniido-antliraquiiione-3-sulfonit~ue dans 1 litre 
d'eau nvec addition de 80 cc. de soude caustique h 400 Bauriié. Ce 
réaclif donne une coloration bleue ddns une solution reriferinanl 
1 ,9 de cuivre s u r  2 000.000. -4. 11 

€sscii den perimrates. - M .  E.-R FARHAR (Jour .  SOC. 
Dyels .  n d  C o l . ,  1010, p .  81). IJn poids connu du p e i h r n t e  est 
ajuutt': à. LI r i  escès d'une splu tioii de sulfate fer.~.oso-arrirrioriiclue 
acidulk par  SOCII2; on iijo~ite un peu de siilfocyi~riure comme 
indicateur, et le fer k l'état ferreux est d o s é  avec une  solution 
titrée de chlorure de  titane. ISne autre  niéthode consiste ù oddi- 
tionner une quantité déterminée de perborate d 'un exciis connu 
de solution de chlorure d e  titane dans u n(3 atrriosphCre d'acide car- 
lioriique. 1,'ewr-ks iIc chlorure titaneux est dos6 ;LU iiioyeii rl'urie 
solution titrée d'alun de fer, avec le sulfocyiinure de  potassiuiii 
comme indicateur. 

P. T .  

SolobilitC de I'ordauai l'acide nitrique. - 51. FREI), 
P. DEWEY (Zelts. f .  nvgew. Chemie, 1'310, p. 095). - L'auteur a 
étudié l'action de  AzWII s u r  l'or au  point d e v u e d e  son emploi pour  
la séparation ; il a constaté qu'il y a dissolution sensible. Dons un  
essai ~ ,xécu té  avec les plus grandes prkcriutions, e n  employant 
exclusivernent des  vases en platine, 20 gr. d'or finement divisé 
ont étk portés ti l'kbullition pendant 2 heures nvec Az0311 
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(1) = 1,42) préalablenient bouilli ; aprés filtration, In solution 
contenait 660 milligr. d'or p a r  litre.  

EL S. 

Déiermluation d o  pliouphorc rcteiiu par 1 0  PCC- 

ehlornrc de Per dnns I w  csélmicrtioii par I'Çthcr. - 
M. R.  J .  WYSOK ( J o w .  /nd eng. Chem. ,  1910, p. 43, d'après 
Jozcrn. of Society o f  &m. Inr l . ,  2!)10, p. 333). - L'auteur a 
constilt6 que, dnns les conditions des divcrses esp6iiences qu'il a 
efrectuées sur  divers minerais de fer, 12,2 à 37,7 p. 100 du phos- 
,phore total se trouvaient relenus par  le fer de la solution ~ t h é r é e .  

P. T. 

Anmlyse des  liqueurs ainnioniacalcs (Proc~tr i i r~gs  o n  
4fj t h  c ~ ~ n u u l  Report on ctlliali H'odis, d'après Journ.  o f .  Soc. of 
c l ~ ~ r n .  Industry, 1910, p .  943. - Les diverses iiiéthodes actuelle- 
nient atliriises pour  l'analyse des eaux arrinioni:uxles sorit les sui- 
v:1ntes : 

Anzv~o)zirlq~is libre. - 10 cc. de liqueur sont dilues 2 100 cc., 
puis f.itrtis avec SOi1I2Nj2 en eiiiployant le mi:thylornrigc conirne 
iridicilteur, afin tir déterriiiner approxiiiiativcirient le volurrie 
d'acide nécessi~ire pour lit dis1ill:ition. 

IOcc. de liqueur (plus, si elle est faible) sont d o r s  dilués à 
300 ce. el l'on eri distille I:iOcc. daris lin excès de S O ~ 1 2 S j S ;  cet 
excks est titrb ;ive(: le c;irIiuri;ite de  sodiuiii E/2. Si III tlistill;iiion 
est poiiçsir:e trop loin. il pciit se produire un(: r:rrr:iir pa r  dtkom- 
position lente des curps ilzoth. 

~lnemmiluque corr~birrée.  - 10cc. d e  l iqucur  d'kiydriitc de soude 
N;S surit ajoutks au  lirpitlc, 1.6sitJuaii.e pr6céderi1, e t  la distill:ition 
est rCpi;tCt: eoriirrie pi.écédciiiiiient. 

A c z h  carhoriiyl~v. - 10 cc. de liqueur sorit dilués h (i.OOcc. et 
acltlitionriks d'urie solution nriiiiioriiocale d c  cliloiiii~e de calçiuiii 
(1 cc. = Ogr.044 d'acide carbonique) ; on cliaulfe pendarit 1 h. 1/2 
h 3 licures nu bain-niiiric h !(JOu, le biilloii étnrit iiiuiii d'une sou- 
pape Ilunsen ; le précipité du carhoriate [le cli:iux est filtré, dis- 
sous dans IICI N / 2 ,  et 1'exei.s d'acide est t i t r i  par  une  solution de 
cartionnledesotliurri N/3, la petite qunntitc': de cnrbon;ile de chaux 
1;iissi:e sur  le papier filt.rr: tit,nrit calcinée el iijout,Pe A ln solution. 

Chlorures. - OnopPre s u r  10 cc. de liqueur boiiillie après des- 
truction des nintièrcs organiques par  le peroxyde de sodium, Ir 
1'6hullition, avec addition de  chroinate de potassiuin. 

Souf9.e des s i i l f~ t e s .  - 250cc. sont concentrés B 20 cc. au bain- 
marie;  or1 ajoute2 cc. d'iICI et  I'ori évapore k siccitt ; le résidu est 
repris piiï l 'eau, e t  la solution filtrée est 6tendue XiOcc.; 100 cc. 
sont acidifiés par  liC1, ctiaufrés ii l ' éh l l i t ion  et prCcipités par le 
chlorure de baryum. 

Soufre des sulfuves, sul/iles e t  hgposzilfites. - IOcc. de liqueur 
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sont dilués à 500cc.,  acidifiés par  IlCl e t  titrés avec une solution 
d'iode N/10, le flacon étant  fermé et hien agit.6 ?i la fin dii 
titrage, pour réabsorber I'hydrogkne sulfuré. 

10cc.ldc liqueurou davantage sont versksdans unexces de  chlo- 
rure de zinc animoniacal N/5,  dilués à environ 80 cc.; on chauffe 
la solution pour rassembler le sulfure ; on filtre, et le  prkcipité 
est lavé à I'eau à 60-50°. Le sulfure de zinc est vers6 dans un  
excks de solution d'iode N / I O ,  acidifié par  ACI, et, aprEs dissolu- 
tion complète du sulfure, 1'exr.é~ d'iode est t i tré par  une solution 
N/ZO d'hyposulfite de  sodium. 

Sulfocyilnure. - I o  En l'uhsence de ferroc!jnnwe, 5Occ. de la 
solution sont traités par  le carbonate de plomb, afin d'enlever les 
sulfures ; le sulfure de  plornb et le carbonate sont filtres et lavés ; 
on ajoute a u  filtriiturri du bisulfite de sodium conteriml un  peu 
d'acide sulfureiix libre, puis u n  excks d'une solution rle sulfate d e  
.cuivre B 20 p 100. La solution est alors c h a u f r k  70-80° peudant  
5 10 rniniites, pour rassenihler le snlfocyanure cuivrcux ; on fil- 
tre, et le précipitbest lave àl 'eau bouillante jiisqii'A ce quelcs  eaux 
d e  lavage ne donnent plus aucune colorat ion avec Ir, ferrocya- 
nure de  potassiur~i diluk; le résidu est rriis en digestion k 30-&Om 
avec 25 c i .  d'une solution à 4 p 100 de soude c a i ~ & ~ i i e  (exr,rnpt.e 
de chlorures), puis filtré. Au filtraturn on ajoute 5 cc. d':iz03H 
(excrnpt d'oxydes d'nzole) à 50 p. 100 et 1 cc. d'une solution satu- 
rée d'alun de fe r ;  on filtre encore s'il es t  nécessaire, e t  l'on t i t re  
avec une soluiion NI10 de nitrate d ' a r p n t .  

En pr.is~nce d e  ferl-ocymiure, ori agit airisi : 
50cc de liqueur sont légèrement acidifiés par  SO'112, e t  I'on 

ajoute de l'alun rie fer ,  jusqu'b coloration : on chauffe k GO0; on 
filtre Ic hlcu d e  l'russe,-et on le lave avec de I'eau contenant d u  
sulfate de sodium ; le filtratum est traité coinine prPcédemment. 

Soilfrp t n t n l .  30 cc. de  liqueiir sont versés lentement d m s  u n  
excès de  hrome (exempt de  soufre) el arlditiorinés d'eau faihle- 
ment acidulGe par  IlCl. 

Ida sol i i t ion~~osyd6e est évapori5e B siccité au  hain-marie ; le  
résidu est repris par  I 'ei~u bouillante; on filtre ; apres  refroidis- 
sement, on complkte le volume à 250 cc. ; gOOcc. sont précipités 
par  le chlorure de  baryum 

Avec qiielqiies liqiieurs arrirnoniacales spdcinles (fours  B coke, 
hauts fourneauxl, l'oxydation p a r  le brome donne un  prkcipité 
jaune de  d6rivi.s hromBs desphénols ,  qui  retiennentcles traces d e  

.sulfate ; on les fond avec un peu de mélange oxydant  ou d e  per- 
,oxyde de sodium, et I'on ,joint au soufre de la liqueur onydce. 

F~~roc?jnni lre .  - A 250cc. d e  liqueur acidifiée faitilerrierit par  
S O b H Z .  on ajoute de l'alun de  fer, jusqu'a coloration rouge. On 
chauffe à 600 ; on  filtre ; on lave le précipité B 2 ou  3 reprises 
avec de  l'eau contenant du  sulfate de  sodium ; on fait  bouillir le 
filtre e t  son contenu pendant 5 minutes avec 20 cc. de solution 
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d e  soudc c:iustique N/1 ; on  dilue t i  130 C C .  ; on  ajoute 13cc. de 
solution de chlorure de magnésium 3N 5 la solution bouillante et 
l'on détermine ensuite p a r  la méthode de Skirrow(Jozwn. of.  Soc. 
uf cfl~mic. l n i i u s t y ,  1910, p .  319). 

Acide cynnhydrigue. - 50 cc. de liqueur sont distillCs avec un 
excès de solution saturée de nitrate de plomb d a n s  35 cc. deNaOH 
N/i : & la fin de la distillation ( 3 0 ù  40 minutcsBdouce ébullition). 
o n  fait passer un courant d'air pendant quelques minutes, et le 
distillatuin est dilué :? 600 cc.; on ajoute un cristal d'iodure de 
potassium, puis la solution est titrée par  le nitrate d':ir,verit 11'110. 

Pf~inols .  - Les phénols sont titrik par  l a  inrithorIr: de Skir- 
r o w  ( J o ~ w n .  o f  Suc. of. chpm. Industl-y, 1908, p 58. 

1'. T. 

Porm~t ion  du sulfnte d'alomininm barnique par 
ébrrllition d a  sullkte de zinc avec I'alain. - h l .  le Dr 
.O. SCITWEISSINGRR (Phnrmnceutischr: Pmzia, 1910, p. 356). - 
L'auteur ayant  eu k stériIiser une solution aqueuse contenant 
parties égales d'alun et de sdf ; i t e  de zinc, observa la formation 
d 'un  trouble laiteux, qui  ne pouvait pas étre at t r ibué à des iinpu- 
ret6s des produits eriiployix, e t  qui était dii k la formation d'un 
sulfate d'aluminium hasique 

On obtient le mhme rés i l t a t  en chauffant une  solution mueuse 
d e  sulfate d aluminium avec de  l'hydroxyde d'aluiriinium, mais 
l a  rkaction est beaucoup plus rapide si l'on fait bouillir l'alun 
avec du  sulfate d e  zinc. o n  ri'obtient aucune prkcipitation de sul- 
fate d'aluminium basique en chauffant une  solution aqueuse 
d'aluri avec le sulfate de uotassiuin ou de  sotliuin. rnais le sulfate 
d e  magnésium se comporte comme le  sulfate d e  zinc. 

A.  B. 

Bccl~erches de petites quantites d e  sourre clans 
l e m  sohstauees orgsnlqucs e t  mini-rnlerr. Al E. DECS- 
SEX (Zs i l s  f .  a n p w .  Chernie, 1910, p. 1233) .  - Cette méthode 
renose s u r  la réduction des sulfates à l ' k i t  de  sulfures et l'action 
d e  ce dtjrnier s u r  I'acétxte de  plorrili en liyiieiir alraline. La 
rnéthode est tellement sensible que  les plus grandes précaiitions 
rloivcnt être prises pour éviter que les r&ultats soient-faussés par 
les impuretés apportées soit p a r  les réactifs soit pa r  le cornbusti- 
ble employé. Pour ce dernier,  l 'auteur n'a trouv5 de convennble 
que le benzol nloléculaire de Kalbaum, tel qu'on l'emploie pour 
Ies dtJlerrriinatinns de poids mol~ci i la ires  et qu'on fait hriîler 
d a n s  une larnne suédoiie. O n  ooère cornme su i t -  

Le produit k essayer est inélangE dans  une ccipsule avec O gr. I 
d e  carbonate de  sodium et  du  papier h filtrer décoilpi: et arrose 
d e  quelques cc. d'eau pure  ; on  dessèche s u r  la l ampe;  k La masse 
séche on ajoute encore Ogr. 2 de carbonate de  sodium anhydre, et 
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l'on écrase avec u n  pilon ; le rnélan<e est placé dans u n  morceam. 
de papier à filtrer de 5 centirn. de  c6ré, et In capsule est essuyéi: 
avec d u  papiei- niciuillé qu'on a j o u k  au  rnélnngr:; on forriie un 
petit cylindre, qu'on porle A la Inmpc jusqu'à fusion; 1% tlur6e di1 
ctiauffiige est en nioyenne dc 7 à 8 iiiinutes ; le produit fondu, 
quicontient encorc quelques particules de ciirboric, pcut Çtrc con- 
servé h sec assez longtemps ( 2 )  pour faire les Bpreuves en série ; 
on le retlissoiit dans  l'eau distillée froide et l'on filtre. IAa présence 
d u  sulfure [le sorfiiirri se riiiinifeste souverit par snri oileur. Or\ 
fiiit I'Cpreuve dnns des tubes rlr: verre incolores, à. fond plnt ; ln 
liqueur ploiiiliique est constituée par  un rrikliingc de 20 gouttes 
d'une solution rl'ücetnte de plomb adilitionnée de 7Ugr. d'eau tlis- 
tillée r t  30 cc. de soude hinoriilale. 

On tlPci,le nirisi 3/1000 de  niilligr. d e  source. 11 faut choisir 
corivcriiitileri~ent le picpier L fillrer, car beaucoup de  rn;rrques 
conliennent des  traces de  soufre. Le papier ü cigiirettcs e n  con- 
tient trks peu.  

I,c procCdC est pnrticulièrerilcnt npplicnhle a u x  Clutles de dii- 
mie orgariiqiie et biologique. 

E. S. 

e i t l c  li~rrniiqne t l r i n *  l'acide acétiqnc. - 11. . I I .  
FIKCICK (Plial.n~ciccutica2 Journal,  1 9 1  1 . 1 ,  p.  9).- L'acide :lcdtiquc 
renferme souverit de l'acide formique ; Ost et  Klein en ont dos4 
jusqu'k O , G  p. 100 ; on peut déceler e t  mFme doser cette iiiipureté 
par le prnc:tdé suivant :  on cliaufre, diins u n  iippitreil à reflux, 
pendant 4 heures, u n  niéliinpe de 5 cc. d'acide acétique, D gr. 
d'acktiite de sodiurri. 40 cc, d'iiric solution 2 3 p .  200 de  chlorure 
mercurique et 30 cc. d'eiiii. Il faut  opkrer au bain-marie. Le prk- 
cipité de calomel indique la présence de l'acide formique ; son 
poids, rriultipli6 par  0,0977, donne le poids de l'acide forinique. 

A.  1). 

Dosage ale IR  crIl1110~e rl~inn les pradaltn cilinnien- 
tuirre. - M. le 1)' DARTBOLOME (Jou1.n. de Phal-macie d ' l i ~ z v e r s ,  
1920, p. 5 3 ) .  - On introduit,  dnns un  riiatras dlErlenineyer de 
750 cc. de capacilé minimum, 3 s r .  de substance dkgraissée et, 
200cc. de S0511L (D = 1,23) ; on surmonte le système d'un tube 
servant de rkfrigérant, e t  l'on chnufïe à la toile sur  u n e  petite 
flaiririie pendant une demi-heure ; on imprime de  tenips en temps 
au rnatias u n  rnouvernent de giration, afin Je ramener  e n  
contact avec le liquide la  substance qui  aura i t  pu Ctre entraînée 
par la mousse s u r  les parois ;  puis on incline le niatras s u r  u n  
valet de  paille. . 

( i )  N'y a-t-il pas lieu de  craindre l'altération si facile des sull'ures alcalins 
par I'ox ygéne d e  l'air ? (Note  du traducteur). 
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Presque iininediatement. la substance gagne le fond d u  matras, 
e t  I'on décante la plus grande partie du  liquide surnageant  dans un 
entonnoir k essorer, dont  l a  surface filtrante a au moins Scentim. 
d e  dianiètre et dont le fond est garni  d'une feuille de papier 
à filtrer qui  soutient une autre feuille d'asbcste ; on  filtre sous une 
depression assez forte ; on obtient ainsi un  filtraturn complète- 
ment  limpide; on doit einploger un  entonnoir h plaque assez 
grande, parce que, avec certains produits, la filtration serait trop 
lente ; on fait bouillir h nouveau le résidu resté dans le matras 
avec 200cc. d 'eau;  on décante s u r  la feuille d'asheste, et I'on lave 
jusqu'à disparition de  t.oute acidit;, en o p h i n t  sur tout  ce lavage 
par  décantation, de façon b laisser dans le matras  la plus grande 
partie du  résidu; on introduit alors dans une petite pissettc 2OOcc. 
de  potasse ( D =  1,23) ,  et ,  a u  moyen d'un jet de  la pissette, on 
ramène ce qui se trouve sur  le filtre dans le mat ras  ; on fait bouil- 
l i r  pendant une demi-heure, comme on a fait  avec S0411\ puis, 
itprés dkpdt,, on dticank s u r  I'nsheste ; nn fait Iiniiillir le rksidii 
avec 2 O O  cc. d'eau distillée ; on verse le tout dans  l'entonnoir ?i 

essorer, e t  on  lave au  moyen de l'eau distillPe bouillante jusqu'8 
disparition de  toute alcalinité ; on dessiiche à 1100 et l'on pèse; 
o n  incincre ensuite, et I'on soustrait le poids des cendres du poids 
initial ; la diffbrence donne le poids de  cellulose d e  3g-r. de pro- 
duit.  

Si I'on a soin de laisser refroidir les solutions avan t  de les ver- 
se r  sur  la feuille d'asbeste, une seule feuille suflit. Dans le cas 
contraire, une seconde feuille devient nécessaire lors de la reprise 
p a r  la potasse du  résidu provenant d u  traitement par  SO'He. 

Enfin, si  l'on a du bon asbeste, la feuille de papier servant h le 
soutenir est inutile. 

Camiiipo*ilion cliinaique du car& de I , i l , 6 r i a .  - 
M. GORTER (Lieliiq's dm. der  Chem., 1910, p. 237). -L'auteur a 
constaté qiie Ic principe actif du  caf6 de Li l~éria  n'est pas de  la 
caféine, triais un chlorogén;ite double de caféine et  de potassiiirn. 
11 a isolé ce chloi-og6n;ite double en épuisant le café par  l'alcool ; 
on ;vapore dans Iri  vide 1:i colature jusqu'iA consist:irice siru- 
peuse;  i l  se forme d m  crisl.;~iix d e  chlnrogKnnt,r d e  cafi',ine et de 
potassium, qu'on purifie en  le  faisant recristiilliser ilans l'alcool 
h 60" lc rcndenmit  est d e  3 , s  p. 100 du café einployi:. 

Le ch lorogha te  de caféine et de potassium ainsi obtenu se 
présente sous forme de  cristaux prismatiques incolores, jaunis- 
san t  si  on les cha~ifre B 1500 e t  brunissant vers 273O. Ses solutions 
aqueuses sont Iégére in~nt  acides. II se  dédouble lorsqu'on le 
traite par  le chloroforme en présence de  l'eau. C'est là. ce qui 
explique pourquoi le caïé sec e t  pulvérisé ne cède au chloroforme 
que  le dixiéme environ de  la caféine qu'il renferme, méme après 
u n  épuisement 2 l'ébullition. 
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Les eaux-mères de la  préparation du  chlorogénate de  caféine 
et de potassium contiennent de l'acide coffalique (C34115"1G). q u i  
cristallise dans l'ülcool e n  prismes orttiorhumbiques incolores. 
Cet acide fond b 235' ; il est peu soliil~le dans l'eau et l'alcool 
à 960; il est plus soluble dans l'alcool dilué. Sa saveur est sucrée. 
Chiiuffé avcc les alcalis ou avec les acides, il fournit de l'isova- 
lérate d'éthyle, reconnaissa1)le i son odeur. 

D'après M. Gorter, le café de Libéria contient encore de l'acide 
citrique, de la tigl-onelline, une rr~aliti~.e pectiyue doririant, par hydro- 
ilyse, d u  galactose, une  peritose et uns  oxydase qui dktkrrnine la 
coloration en vert du  k h ~ o r o ~ é n i i t e  de  caféine et  de potassium. 

M. Gorter estime que l'acide cnfé tanniqu~ des aulciirs n'est 
qu'un mélange d'acide coffalique et d'acide chlorogénique. 

ItPaction coiorbe tic- Ia ccifi.inc.- M. VEI1D.i ( .Jl~urnnl 
suisse de riharmacie du 29 novembre 1920). - A propos de l'article 
publié par BIJI. Arrriani e t  Rarboni (1) relativement à l'emploi du 
réactif phosphomolybdique de b'elirians et  du  rPactif phospho- 
tungstiqii~ de Rlarri;.ne pour raract6riscr la cafkine, RI. Vmia 
fiiit rerr&per qu'il a lui-riiérne signalé des rkactions seinl~liibles 
dès 1903 (2)  ct qu'il en a niérne recherché les causes. 11 a alors 
montré que l'acide phosphomolyhdique est un  réactif des dérivés 
aminiques qui, avec ou sans le concours des alcalis, déterminent 
la décomposition de l'acide phosphomolybdique, décompositiori 
au cours de laquelle il se forme de l'oxyde bleu de molybdène p a r  
réduction. 

JI. \.-crda a alors constaté que 1:1 cafciine ne rciagit pas directe- 
ment au  contact d u  rkiictif de Welmans, inéme avec le concours 
de l'ammoniaque 3 froid, mais que, si  l'on décornpose la caféine 
en la chauffant avec la potasse ciust ique,  on ohtient une réaction 
très nette, due à la formation de triméthglürnine. 

Quant à l'emploi de la réaction de Welrnans pour distinguer le 
caf6 de ses succédanés dans les liiqueurs et les extraits,  M. Verda 
estime qu'il ne sera possible qu'b la condition de s 'assurer que ces 
liqueurs et  eutrüits ne coulieririent pas de dEi-ivés ariiiniques rii 
d'autres dérivks de  l'azote (alcaloïdes ou autres) susceptibles de  
SC décomposer par  la potasse et de donner lieu à la formation de  
ces rnèmes dérivés de!: amines. 

T l i r ~ g e  de la pepsine. - MN. 1lElLCOD e t  RIAUES (Jour- 
nalsuissede pharmacie d u  14 janvier 1921). - Les auteurs ont  
comparé les procédés d e  titrage de la  pepsine préconisés par  les 
Pharmacop6es allemande, américaine, anglaise, helge, frnny;iise, 
italienne et  suisse, e t  montré les difficultés qu'il y a k obtenir des  

(1)  Annales de c h i m e  analytique, 1910, p. 1Y4.  
(2) CherniIfet. Zei tung,  1903. p. il22. 
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t i trages exacts ; à ce sujet. J l M ,  IIercod et Maben signalent l'ci,- 
reur  commise par  quatre  chirriistes alleiriands auxquels on li t  
essayer une pepsine américaine de titre 3.000 ; ces chiiriistes 
trouverent des titres variant de 100 à 333 ; cela tient h cc qiie 
ces chimistes avaient interprété dift'éreniiiierit la Pharniacopke. 

RIM. 1Iercod et NaLien pensent qu'une (hmmissiori ioternatio- 
nale devrait adopter un  titre qu i ,  selon eux, ne devrait pas Ctre 
inférieur il 2.000, et établir un procédé d e  dosage qui pourrait 
etre le suivant : 

I'rtmdre un blanc. d'ceuf coagulé (o1)tcnu en faisant bouillir iiri 

œuf' pendant 10 minutes dans l'eau) ; le passer à Iravers un tnniis 
de 25 rii;iilles nu centimètre ciii-ré. et It: presser entre deux fciiil- 
les de  papier k filtrer; en peser 10 gr. et les iritroduire dans  ui i  

Ixillon de 200 cc. contenant ,100 cc. d'eau prt;aliiblernent chaullCe 
h 500 ; ajouter 0 g r .  25 d'[ICI nhsolu et  5 cc. d 'une solution de p q -  
sine 5 0,l  p 100 ; p l x e r  le flacon dons un bain-marie ch:iulfé i 
52" et foire digérer pendant 3 heures en naitnnt rle quar t  d'1ieui.e 
enquar t  d'heiire ; iiu hout de ce temps, l'alburnine doit ?tre tlis- 
soute en donnant  une liqueur opalescente. 

~ecl icrc l ie  t ~ o  sang t in i iu  I'arine. - II. \.VEITRlLECIlT 
(Journiil s u i s s ~  de phavmacie, 1910, p. 589). - L'auteur a e\.;ijC 
comparativenierit les r h c t i f s  suivarlts p o i ~ r  I:i recherche du sang 
dans l 'urine : 1 0  LeinLiire d e  résine de gaïac ; T t e i n t u r e  de rcsine 
de g i ïnc  avec peroxyde de so~liuir i ;  3' réactif de Meyer à la  lié- 
nolpt1t:dine; 4"éactif à la henzidine. 

Pour cnractériser le sang diins une solution aqueuse, le réactif 
l e  plus srnsible est le rCactif de Alcyer a la phénolphtaline, q u i  
permet de  déceler I'li6inoglobirie dans une solution au  millio- 
n i h i e  ; dans l'urine. la sensibilité ne dépasse pas 1 p. 300.000. 

Le r.&iclif i . l a  kienzidine est encore ir~oiris sensible si l'on 
veut c;mctériser l'hémoglobine dans l 'ur ine;  elle n'est que de 
1 p. 10.000. 

La rkiiction la plus sensible est cellc qui utilise la tcintiirc de 
gaïac et le peroxyde de sodium ; on peut caractériser I'hérnoglo- 
bine dans une solution aqueuse ou dans l'urine qui  en contient 
11400 000; voici corririienl on prochie : on prend Cicc. du  liquide 
à examiner, qu'on additionne de 3 gouttes de teinture de rksine 
degnïac ; onagi te  ; on ajouteune parcelle dt, pcroxydede sodiiim, 
puis 2cc. d'scitlc acétiquc h 30 p .  100 (jusqu'à réaction acide) ; 
on :!joute ensuite 2 A 3cc. d':ilcool à 90" k la surface du  mélange ; 
il se forme un anneau bleu à la couche de contact si le l iquid~ 
contient de  I'k~érnoglobine. 

Mi-thodc rapidr pour In i-eelicrelie et le  dosagr des 
nitritcri dans I'ai-iiie. - 11 C.  DGCCO (Trabqjos pr~sentcrdns 
al Congreso internacional Arnerica~zo. Moron (RGpublique Argentine), 
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.TalEera Tipograficos de u El Irnpnrcial », i910). - On prend 5 à. 
10cc. d'urine, qu'on additionne de quelques gouttes de solution 
d'acide sulfanilique et d'ammoniaque en quantité suffisante pour  
alcaliniser ; on obtient une coloratkn variant dn jaune à l'or;cnyé, 
suivant la quantité de  nitrites contenue dans  l'urine. 11 g aurai t  
lieu de défëquer au  sous-acétate de  plomb une urine qui  serait  
trop colorée pour un  examen direct. Le dosage se fera colorim6- 
triquement en comparant avec une solution titrée de nitrite de 
soude ou de potasse. 

G .  P. 

rluile de n P l ï l e r  tlo Jnpoo. - hi. G. JlADERNtl (Bdlet- 
lino chimico fn imuceut ico,  191 0, p. i'! 3). - Les semmces du  nkflier 
du Japon (Er iobo t rp  jnponirn) donnent  une graisse d'un vert  
intense lorsqu'elle est obtenue par  pression et vert-jaunâtre lors- 
qu'elle est extraite 1i l'aide d'un dissolvant. La quantité en est  
trés faible (de 0,35 à. 0,115 p.100). 

Les constantes de  cette graisse sont les suivantes : 
Densité 5 15" 0,967 ; 
l'oint de fusion - 49" ; 
Indice de réfraction à 4 3  (Zeiss)= 7 5 , s ;  
- d'acidité = 90,s ; 
- de saponification = 179,9 ; 
- de Hehner = 98,F ; 
- de Reichert Meissl = S,4 ; 
- d'iode = 48.7. 

Les acides gras  présentent les caractères suivants  : 
Indice d'acidité = 160 ; 
- de saponification = 273 ; 
- d'iode = 58,s .  

L'étude des acides gras  obtenus p a r  précipitation fractionnée 
au moyen de l'acétate de baryum a permis de reconnaître la pré- 
sence des acides arachidique et palmitique. 

A .  D. 

Dosage de l'ioda dnnn les préparatlirnn lotlotan- 
niques. - M. J .  GIJ1L)I ( L n  Farmacia Modernn de  septembre 
1910). - Le dosage de l'iode dans les préparations iodo-tanni- 
ques est toiijoiirs une opération assez longue. M. J. Guidi propose 
la méthode suivante, relativement simple et trés suffisamment 
exacte: on verse dans u n e  boule U décant:ition 2Occ. d r  la pré- 
paration à. analyser ; on ajoute 10 cc. d'AzOYlI p u r  et 30 cc. de  
chloroforme; après  agitation, on décante le soluté chloroformi- 
que d'iode, et l'on traite 2 nouveau p a r  20 cc., puis  encore par  
{O cc. de chloroforme, en separant  chaque fois p a r  décantation ; 
les derniers 20 cc. doivent être incolores. On mele les liquides 
chloroformiques, e t  l'on dose colorimétriquement par  comparai- 
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son avec une solution témoin contenant un  niilligrarrime d'iode 
p a r  20 cc. 

L'équation suivante donne la qiiantitk d'iode contenue dans la 
solution chluroforrnique : 

2 0 ~ ~ .  : o,nm : cc : 

.z = 
o,noi x 2, 

%O 

Si In préparation 2 examiner  contient de l'alcool, comme c'est 
le cas  pour le vin iodotannique, il faut  l'éliminer par  l'ébullition , 

e t  rbtablir le volume primitif au  moyen de l'eau distillée. 
Cr. P .  

Moyen rap ide  d c  d é c ~ l e r  lm préncnct d a  I'linile 
miu&rele clanm l ' h u i l e  do l i n  - M. PEVEXASSE (Rulle- 
t in  d~ 1' Cnion pknrnanceutique de C h a r l ~ ~ o i  d'octobre 191 O ) . -  L'au- 
teur  prend 40cc. de I'huile B essayer, qu'il additionne de l 2  à 
15 goultes de  solution de  sulfocyanure de  fer (préparée extem- 
porankrn~nt  avec une solution de  prrchloriire de  fer ne conte- 
nan t  que 1 milligr. de fer p a r  cc. et-quelques gouttes d'une solu- 
tion étenduede sulfocyanure d'arnmoniuin) ; il agite pendant une 
minute;  si l'huile de lin est pure. elle prend une  teinte jaune- 
ser in;  dans le  cas contraire, 11 se produit une  coloration bruni- 
tre. Si l'on ajoute au n A a n g e  5 ü. 6 cc. d'alcool mi.thylique, si 
l'on retourne 3 ou 4 fois le  tube et  si on laisse cn repos pcndant 
quelques minutes, la couche alcoolique qui surnage est incolore 
en cas de  pureté de I'huile essayée ; s i  I'huile a kt6 additionnée 
d'huile minerale. la coiiche d';ilcool méthylique prend une colo- 
ration qui varie du jaune au rose suivant la teneur en hydrocar- 
bure et, partant, suivant la quantité de sulfocyanure resté intact. 
Cette couche incolore ou colorée peut  Cire soumise aux kpi-eiives 
suivantes : avec le ferrocyanure de potassium, la solution inco- 
lore (celle obtenue avec ];huile p r e )  ne donne aucune réaction; 
la solution colorée, au contraire, donne un  précipité de tilcu de 
Prusse.  

E n  second lieu, le sulfure d'ammonium ne  donne aucune 
coloration avec la solution incolore, tandis qu'on obtient urir 
colorat.ion noire de sulfure de fer avec la solution alcoolique 
colorée. 

'opal de Sierra- t.eonc. - M. 31. WILNEL1 (Phnrmnc~u- 
tische Zeit., 1910, p. 492). - L'analyse d u  copal de Sierra-Leone 
a donné à l 'auteur les résultats suivants : l 'éther en dissout envi- 

.ron 60 p. 100, dont il a isolé environ 2 0 p .  100 d'acide leone-copal 
C25FIds03, environ 30p.  200 d'acide leone-copalol C2'1I38O2, mvt- 
ron 8 p. 100 de leone-copalo-rjsine et 2 à 3 p. 100 d'huile éthérée. 
+hprés qu'on a traité par  l'éther, on traite p a r  l'éther-alcool, q ~ i  
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dissout environ 40 p. 100, dont  l'auteur a isolé environ 15 p. 100 
d'acide leone-copiiline C'"IIZbO2 ; 30 p ,  100 de  p-leone-copalo- 
résine ClS1lz6O2 ; 5 p. 100 de substances insolubles bassoriniqucs 
et 2 i?i 3 p.  100 de  cendres coniposées de  potasse, de  soude, de 
chaux, de magnésie et de  silice. 

A .  B. 

~i;,got de seigle. - JIM. G .  BARGER et  A .  J .  EWISS 
(Phw-macculicd J O L ~ I - r d ,  1'3 10, 1, p. 12-21 . - L'ergotoxine 
C3511'1;\z~06 est active? tandis que  l'ergotinine C35t13'A~50b est sans 
action phpiologique. L'ergotinine est I ' a n h ~ d r i d e  de I'ergotoxine 
et peut étre obtenue par  l'action de  l 'anhydride acétique. Lors- 
qu'on la purte k I'Etiullition avcc de l'alcool et de l'acide phoçpho- 
rique, elledonncl'6lher C f i l l i 0  A z 5  Os, C U Z  Ç2 I lg ,  d'ail l'on conclut 
que l'ergotinine e i t  une lactone et contient u n  groupe car- 
boxyle.  

Les deux alr:aloidc:s i t a n t  chniiffës donnent un siiblimP, cristal- 
lin d'isobiityrilforrnamide (CL13,KlI.  C O .  CO .1z112). 

.-1 D . 

Soiivelie liilsifimtion do I i i i t .  - M. WAUTERS (nul- 
lelin de la SociSlk chimiyrre de Be$iqup de  fëvrier l 9 iZ ) . -  L'auteur 
signale une nouvelle falsification du lait consislant à employer 
I'homngi._néisateurq~~i sert h diviser les globules de nititière grasse 
dans Ir, lait, de  telle sorte que la sbpual ion de la crème ne peut 
plus sc produire dans les laits stérilisés en boutcillc. 

La fraude consiste ;Z hornaginéiser un rnklange de lait écrémé 
et de graisse quelconque ( p i s s e  de coco, rieutral-lard, oléoinar- 
sarine, e tc . )  qui remplace le beurre. JI. Wüuters n'a pas eu en 
sa possc:ssion de lails ainsi f,ilsifiés, mais il a eu à examiner un  
lait deaséchi dans lequel uiie p,irtic d u  beurre était reinplacée par  
de la graisse Oc coco; dans  un autre Ecliantillon, le beurre était 
reinpiacé par  un  mélange de  graisse de coco et de graisse ani- 
male. 

La ternptriiture crit ique de dissolution daris l'alcool et l'indice 
au bu1yi.o-rkf~.ric/onzE~re de  la n~ntièici grasse extraite de pareils 
laits a permis de d;celtw inimLiiatement la provenance de la 
graisse de coco, mais il n'en a pas été de iiiéiue pour I'échnntillon 
contenant à la fois de l n  graisse de coco et de  In graisse animale, 
attendu qu'un mélange de ces deux graisses présetite une ternpé- 
r,~tiiie critiqiie de ilissolution dansl'alcool e t  un  indice au  butyro- 
réfractomèti~e semblables à ceux du beurre pur  ; il a fallu recou- 
rir au dosage des acides voli~tils soluhlcs ct insolubles pour 
découvrir la fraude. 

Dnaage du  inei-ciire dans IA ~ O I I I I I I R ~ ~  C I  ti-ime. - 
JIJ1. Sri':lSLEY et .\SSO?: (.M~rck's Rqiort, Z D L Z ,  p. 15). - Pour 
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doser  le mercu re  d a n s  la pornmade citr ine,  o n  saponifie a u  bain- 
mar i e  u n e  pr ise  d'essai d e  3 si-. avec 3 gr. d e  pntnsse e l  35 gr. 
d ' eau  ; on  filtre a u  bout  d e  48 heu res  ; o n  t r a i t e  le filtre avec le 
préc ip i lé  par 50 cc. d 'eau régale  ; on a joute  30 c c .  d 'eau ; on 
filtre et l 'on b rnpore  ; on r ep rend  le résidu par 200 cc. d'eau ; on 
préc ip i te  pur l 'hgdro$ne sul furé ,  e t  le précipité de s ~ i l f u r e  de 
m e r c u r e  e s t  addi t ionné d e  30 cc. d ' iode ddcinorrnnl e t  d e  " nc .  de 
su l fu re  d e  carlwrie;  a u  bou t  tl'uiie dcii i i-heure,  I'excks d'iode est 
t.ii.rtS i~ l 'hyposulfi te.  1 cc. d ' i u l e  correspniid à O g r .  O l f ~ O i 4  de 
n i t ra te  nicrcurique.  

A .  D. 

Podoplayllln. - J . - I I .  WILLIAMS (Phn~maceut lcal  Joimal, 
1'310, 1. p .  608). - Cette rés ine  a été t rouvée  falsifiée p a r  addi- 
t i on  dc, 2Jp.100 d'aloés. L)aris ces conditions,  l e  p rodu i t  donne 
a v e c  l'en11 u n e  solution partiel le.  L 'évapora t ion  d e  la solution 
aqueuse  pe rme t  d e  dkterni iner  la propor t ion  d ' a l o k  ajouté.  

A. D. 

BIBEIO GR APIIE 

Nuiivcmaix iiic5cnriinriics ct iiouvcllcs inn6tIiotle* poiir 
I'essaü d e s  iii(.,tnor, par I1ieire I ~ I I E Ç I L .  ancien clief du Lnhora- 
toire  d'esssis de la Cornp:iynie di] J', L.-M , clief honoraire de la sec- 
tion des m6tiiiis dii Laboratoire d'essais du Conservatoire national des 
arts et niEtiers, s e c r ~ t a i r e  g6ri6ral des usines rrietallurgiques du IIai- 
naut .  I vol. de 316 pages avec Z i 3  figiires (Ilirnod et  P inat ,  éditeurs, 
47, quai des Grands-.\ugiistins, l'aris). Prix : 12 fr. - Les éditeurs 
ont r i un i  en  voluirir: 1ii sir ie des articles publiks par M.  Breuil dans la 
R ~ I : I L R  rie .Ilecaxique et traitant des noilveaux ini!canisnies et  nouvelles 
iritii.hories pour l'essai des rridtaur. L'auteur, grbce à ses fnnctions ante- 
rieurcs, a cl6 en  contact imniédiat avec les mécanismes el  métliodcs 
qu'il a déc r i t s  ; aussi a-1-il piesenté le sujet avec toute la cornpetence 
dlsirable. Il a fait l'examen critique et approfondi des innovations 
récentes du domaine dè l 'esperimentation des mhtaiin. Son travail, 
diins Irqiiel il a inséré un grand nomlire de résultats qui iui sont per-  
sonnels, offre une originalité e t  une envergure qui ont vivementattiré 
I'a1lt:ntion des ptirsciriiies iritCiessées, e n  France corrirrie A I'etrarigrr. 
C'est la mise au point iinpxrlialc et  autorisCe de  questions qui sont de 
plus en plus apprkciées par lcs ingéniciirs. On pourra voir d'ailleurs, 
en jetanl un coiip d'œil sur la tablc des malitres de l'ouvrage, que 
celui-ci sort des sentiers battiis et que sa dociiinentntion est puisrie dans 
les rncilleiirs travaux fiançais e t  étrangers. Les ?>O figures qu'il con- 
tient en complCtcnt la valeur. 

Koiis avons pensé qu'il était trks intéressant de  signaler ce voluine 
k ceux de nos confrères qiii s'occupent de l'analyse c t  de l'essai des 
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métaux. t e s  essais mécaniques viennent, en effet, coinpl6ter les essais 
chimiques, et il est utile d'en connaitre les principes et la teclinique. 

Guide complet de ninnlpulatioiis elilriiiqur~, con- 
forme aux programmes du CertiJicat d'études ph ! /~ iques ,  chimiyues 
et  naturelles ( P .  C .  N . )  1)euxiiirne et troisième parlies : U o s a p s ? d u -  
metriques et p~ép-iarutions, par L.-P. CLERC.  1 vol. de 184 pages. 
(L .  Geisler, éditeur, 1 ,  rue de RI&iieis, Paris). Prix : 3 fr. JO. - Sous  
avons signale la publication du premier volume de  ce guide,qiii a été 
bien accueilli tant par les étudiants aiixquels il était plus particu1iGre- 
nient destinii, que par le corps eriseigiiarit. Ce secririd voluirie cist. riidigé 
avec le méme souci de clarté, de précision et de minutie dans l'exposé 
des détails opératoires et des tours de main ; un assez grand nonibre 
de paragraphes en petits caracti~res et  de notes, dont le dbbiilant peut 
omettre la lecture, donnent ii l 'étudiant curieux nombre de renscigne- 
nients complémentaires utiles et exposent maintes applications qui  
peuvent Clre faites des modes opératoires indiqués. La description 
des appareils eniplnyi:~ iiiix préparatioris et  les priricipes de leur cori- 
duite sont exposés avec originalité e t  contriliueront dtiveloppcr Ic bon 
sens des étiidiants, en mEme temps qu'a siinplifier la besogne pure- 
ment niatérielle et quelque peu fastidieuse d u  montage des appareils. - - 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Déeret délli~iiîant lu rkg io i i  tlar~s laquelle on a 
, pour les vins nn droit ercltisif it l'eppcllutlon Bor- 

deaux. - Par  décret du 18 fkvrier 1911, l'appellation I l o r d e m u e s t  
exclusivement rc'servée a u x  vins récoltés dans  le departernent de l a  
Gironde, B l'exception de  la commune de Carcans-Hourtin, dans lc  can- 
ton de Saint-Laurent; de toutes les communes des cantons d'Arcachon, 
d'Audenge, de Belin et de la Teste ; des communes de Brach, Sauinos, 
Lacanau, Le Temple, Le Porge.  du canton de Castelnau; de la com- 
mune de Lerm-et-Musset, dans le cariton de  Gigriols; des corninunes 
de Bourideys, Lucmau et Cazalis, du canton de Villandraut; des com- 
munes de IIostens, Saint-Léger, Saint-Syrnphorien, du cmton de Saint- 
Syrnphorien ; de toutes les coinmiines du canton de  Captieux. 

Prix proposés par lu Sociét@ cliiiinique d e  Piraiiee 
pour 191 1. -Prix du S?jndicnl drs huiles essentielles (fondation 
l'illel) (500 .fr.). - ELiide de  la solubilité des hiiiles essentielles dans  
ïalcool etliylique rarrierié B divers degrfis (de 30° A 9Ei0). 

Le Syndicat impose la  condition que le prix ne pourra étre accordé 
que pour un travail ayant été publié dans  le Bul le t in  de lu Société 
chimique. 

Prix de l a  pharmacie Centrale de France (fondation Buchet 
(250 fr.) - Etude d'un ou plusieurs procédés d'analyse permettant 
le contrAle industriel. 
Prix de l a  Chambre syndicale des p r o d u i t s  pharmaceutiques 
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(230 fr.). - Etilde qui serait reconnue iitileaii ddvcluppeinent de l'in- 
dustrie des produits nettement pharinaccutiques jpreparation écono- 
mique d'un produit, recherche de sa purete, des fraudes dont il es1 
l'ob,jct, elc.) .  

(Secrétariat de la Chambi7e syndicale, 2C, rne d'Aumale). 
P r i x  de l a  Chambre syndicale des corps gras  (polir clinque 

question : 230 fr .) .  - ,1° Eliide des pvocndes peririettant d'ai'i6lcr les 
modificniions que ~iibiçserit les graissrs, aiissitbt aprF.s I'ahattage dtis 
animaux, et  qui peuvent influencer le goût et  l'odeur des premiersjus 
servant la fabrication de l 'uko-margaririe. 

20 I h d e  des procedis permeltant,  pendant la clarificalion des pie- 
miers jus, uneélimination c o i n p l ~ ~ e  des impuretesen suspension, goiit- 
telettes d'eau et  meilibianes, celles-ci devenant, en peu de temps, des 
centres d'alteration. 

Les procédi'ç faisant l'objet de ces deux questions devront pouvoir, 
sans grands frais. être appliqués industriellement et  ne  pas soule~er 
de criliqiies de la part de I'lnspcction spéciale. 

(SecrCtariat de la Chambre sy ndicalc, 40, rue du Louvrc). 
Prix de l a  Chambre syndicale des g ra ins  et furines (200 fr.). - 

Trouver un procedi pratique et rapide, basé su r  une réaction chimi- 
que, pour reconnaître le degré de blutage d'une farine (cette question 
oflre un intc'rêt spécial pour le contrdle des farines présentées & l'apu- 
rement  des cornpies d'adiiiission temporaire e t  des farines destinées il 
I'alimentalion de l 'armée et  qui, depuis une décision recente, doivent 
être blutles ti 70 p. 100. 

(Secrétariat de  la Chambre syndicale, & l a  Bourse du Commerce), 
P r i x  de la Chambre syndicale d u  commerce en gros des cins ef 

sp i r i t ueux  de Paris ,  e n  co l /a l io rn t io~~  avec Ji. Iloudard (pour l'une 
oii l'autre qiieslion : 5OOfr.). - . Io  Rapport entre les difGrents extraits, 
c'est-&dire extrait à 100°, extrait densirnetrique, extrait dans le vide, 
l'extrait sec agant  pratiquement une trCs grande importance dans les 
transactions et dans l'interprétation de  l 'analyse ; 

Procédé nouveau pour le dosage de la glycérine dans les vins, et 
specialernent dans les vins sucrés;  

30 Recherche de l'acide tarlriqiie a,jouté aux vins ; 
40 Méthode simple e t  g;.:nérale pciui' J k o u v r i r  les inaliéres colorantes 

artificielles dans les vins. 
Yu Procédés et appareils nouveaux permettant un dosage plus rapide 

ou plus csacl  des é l iments  du vin : alcool, acide tartrique, tannin, 
glycériue, acid~,s volatils, etc. 

(Secrétariat de la Chambre sgndicalr, 2 ,  rue du Pas-de-la Mule). 
La  Charnbre syndicale n 'aymt  pu, l 'année dernière, décerner le prix 

entier, elle adniet gracieusement que, dans le cas oh  le prochain tra 
vail serait d'iine valeur indiscutable et  jugé tel par l a  Commission de 
la Socii!té chimique et par son Conseil d'hiliminislration, le prix de 
500 hancs  pour 1909 pourra i tau  besoin être doublé. 

P r i x  Cheoreul (3.OUO fr.). - Ce prix est destine à encourager ou 
rh i rnper iser  des ret:lierchrs faites dans le but d'obtenir un procéde 
industriel de prkparation dc la glycérine & partir d'autres produits que 
les corps gras. 

Le prix de revient ne devra pas dépasser 2 Tr. le kilo pour la glyct- 
rine pure.  
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Le memoire pour ra  n'avoir pas été publie;  il s e r a  soumis  d a n s  Ics 
conditions ordinaires  B l 'appréciat ion d e  la Commission des p r ix .  

Pris  du groupement des fabricants de vernis (JO0 fi3.>. - Ce prix 
sera décerné A l 'auteur  d'un procédé d'exL:culion facile, pouvan t  ê t r e  
utilise B l'atelier et e n  dehors  des instal la t ions d 'un l abora to i re  d e  chi- 
mie, permettant ,  en s e  basan t  s u r  les  definitions d e  I'essence de té ré -  
bentine commerciale  donn6es p a r  M. l e  professeur Vèzes ( l ) , d e  recon-  
naitre : 

i0 Dans l'essence essayée la priiscnce dcs adu l té rnn t s  a n o r m a u x ,  e t  
en particulier celle des dérivés d u  pétrole  e t  celle d e  l a  benzine ; 

(1) L'essence de térébenthine est le produit exclusif d e  la  di~tillatiori 
aqueuse (distillation avec l'eau ou la  vapeur d'eau non surchauff8e) des 
sucs oleo-rksineux provenant de diverses varibtés d e  piris. 

C'est un liquide incolore, parfois legL:rerrient verdi t re  ou jnunitre, très 
fluide, d'odeur caract8ristiqiie. 

L'essence de térébenthine commence à boiiillir, sous la  pression riormale 
de 760 millim. de mercure, à une tempbrature cornprise entre iW et  156' 
et doit fournir à la distillation 80 p .  100  au moins de son poids au-dessous 
de 164". 

Elle doit dtre neutre ou peu acide, la  limite d'acidité to1SrP:e étant celle 
qui sature, vis-&-vis de l a  phtaléine du phénol, 1 gr.5 d e  potasse purc: 
(K011) par kilogramine d'essence. 

Elle doit Ptre conip11Yenient esenipte d'essencm miniirales, roninie 
de tous autres produits ne provenant pas deladislillntion aqueuse des sucs 
olécir6sineux des pins. 

Elle peut ccntenir, par  l e  fait mérne de s a  fabrication, d e  petites quanti- 
tés d'l.iiile (le rhsine et de i:olophane, dont la  proportion totale ne peut  
dipasier 25 p .  100. 

L'essence provenant du Pinus maritima (France, Espagne, Portugal) est 
lëvogyre ; la  rotation qu'elleirnprirrie à la lurnikre polariske. daris un tube  
de 100 nrillim. et pour  la raie D, peut varier d e  - 290 à - 33.: sa densitk. 
mesuree a 2 3 ,  n'est jamais inférieure ti 0 , 8 5 7 5 .  

L'essence provenant du Pinus halepensis (Gréce, Algérie, Provence) es t  
tlexlrogyre ; sa rotatiou, daris u n  tiibe de 100 millirri. el pour la raie D, 
peut varier d e  + 38. à $- 410 ; s a  densitb, mesurke à 250, n 'es t  jamais 
inférieure à 0,8550. 

L'essence d'.kmérique, provenant indistinctement de diverses sortes de 
pins (Pinus puIusIr1~. Pinus heterophylla, etc.),  est tantht dextrogyre. 
tantbt levogyre ; la  valeur absolue de sa  rotation est également trbs 
variable, rans jamais dépasser les valeurs indiquées ci-dessus pour les 
essences d'Europe ; s a  densité, niesurée à 250, n'est jarriais inférieure 
à 0,8560. 

S ~ T A .  - On rencontre quelquefois des essences de térébentine, siire. 
ment exemples de fraude, qui, provenant d'une fabrication défectue~ise ou 
ayant vieilli a u  contact de l'air, sont plus acides ou plus riches e n  huile 
de risine et en colophane que les essences pures définies ci-dessus, ou 
encore dont la  densité s'Clkve par  t rop au-dessus ries limites inférieures 
qui viennent d'8tr.e indiqukes. Ces dbfauts déprécient I'essence et  la ren- 
dent non marchande ; mais ce n'est que dans le cas où ils seraient t rop 
exagérés pour pouvoir s'expliquer pa r  les causes naturelles indiqukes ci- 
dessus qu'il y aurait lieu d e  conclure à la  fraude : il en sera ainsi si i'aci- 
dite, dbfinie comme plus haut ,  ddpasse 5 gr. de potasse pure pa r  kilo- 
gramme, ou si la proportion totale d'adultérants normaux (hbile do rdsine 
et  colophane) dépasse 5 p .  100,  ou enfin si la densité (niesurde à 25') 
dépasse 0,8650 pour l'essence d u  Pinus maritima et  pour  celle d u  Pirrus 
halepensis, ou 0,8690 pour celle d'Am6rique. 
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2 O  De fixer la proportion des adultéranls normaux dans une essence 
non fraudée. 

Conditionfi gén6rales. - Lcs membres étrangers la Société peu- 
vent conconrir pour ces prix. 

Les candidats dont les travaux n'ont pas été  publies au  Bulletin 
devront envoyer, avant  le l e r  mars 1911, deux exemplaires de leur 
mémoire aux bureaiix de la Societti, 44, de  Rennes. L'un de ces exenl- 
plaires sera transmis au  Syndicat intéresse. 

Les travaux seront jugés par la Commission des prix, dans laquelle 
siégera, avec voix délibérative, le donateur, ou  l e  président du Syndi- 
cat  donateur. 

D'une façon génerale, les Chambres syndicales donneront aux can- 
currents qui e n  feront la demande les renseignements et les echantil- 
Ions nécessairrs k leurs travaux. 

Les récompenses accordées donneront droit a u  t i t re  de  Lauréat de 
la Societé chimique de France.  

Distiuotioii Iionorifique. - Par  décret du  14 février 4911, 
M. &euinann. d'Asniéres (Seine), membre du Syndicat des chimistes, 
a Eté  nommé Cllevalier d u  Merite agricole. Nous lui adressons nos 
sincéres félicitations. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Koiis informons nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du 

Syndicat des cliirriisles, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux cliiinistes qui sont à la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra  
tuites. S'adresser à M .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 3. 

Sur  l a  demande de N. le secrétaire de l'Association des anciens eléves 
de  l 'Institut dc chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, 3, rue 
Michelet, Paris, 6 0 .  

L'Association amicale des anciens bléves de l'lnstitut national agrono- 
inique est a méme cliaque année d'offrir MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

llriére d'adresser les deriiandes au siège social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5e. 

L'Association des anciens éIAves du laboratoire de chimie analytique de 
l'Universit6 de Genève nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chirriistes capables et experimentik dans tous les domaines se rattachanl 
j la chimie. - Adresser les demandes à i'Ecole de chimie, à Genève. 

au courant des analyses de produits UN EMPLOI DE CHIMISTE aiimentaires et agricoies, est sur ie  
point d'ktre vacant xux Laboratoires de l'Institut œnologique et agronomi- 
que de Bourgogne, h Dijon.1 PS candidats sont priés d'adresser leur demande 
.LU Directeur. 

Le Ghant : C. CRINON. 
< 

UVAL. - IYPPIYERIE L. BARNEOUD ET CI-. 
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TRAVAUX O RIGIIAUX 

Sur le mécanisinc rio In d f ~ p a r i t i o n  p ~ r t i c ï l e  da 
pliosphoimc clans In C ~ I C I I I R L ~ O I ~  clea I I I I ~ ~ I ~ F C R  orga-. 
niqiics e l  mir UIIC iiiétlioilc ilc détcriiiiuiitlou des 
~enilrcs clc ces i~inLIi .r~s,  

Par MM. Ev. FLEURENT, profe~s 'eur  au  Conservatoire des  Arls et NBtiors 
et L. LEVI, preparaleur au  iaboratoiro des Arls e t  Mt'tiers. 

En prCsentant, il y a quelques années, une note s u r  le dosage, 
de 1'~cidephosphorique dnns les rnatières aliinenlaires ( 2 ) ,  l'un 
nous faisait connaitre qu'à la suite de l'étude qu'il poursuivait, ,  
il reviendrait sur le mécanisme de  la dispriiition parlielle du 
phosphore durant la calcination de  ces inatières, et des matiéres, 
organiques en genérol. C'est le résultat d c  cette Êludc; effec-, 
tube en commun, qui fait l'objet du présent inérnoire. 

Le phosphore est un  ClSinent coiistitutif t r&s important des. 
substances végktales e t  animales. On le rencontre dans toutes les 
cendres proverinnt de leur calcination, et, h cause du rûle iqij'il. 
joue dans I'6laboration des produits naturels, la proportion dans '  
laquelle il existe dans ceux-ci est toujours, pour le ctiimiste 
comme pour le biologiste, des plus nécessaires à connaître. . . 

Les combinaisons d a n s  Icaqoellcs le ptio.;phnre est assoc'ik ( 
d'autres substances sont des plus diverses. Ce sont d'abord des,  
phosphiites miriérnux d e  foriniile PO'R" P04,R"I, ~ ~ ~ i i l l ' , ' ,  
Rétnnt pris coinine métal monovalent. 

Ce sont ensuite des pruduils d a n s  lesquels le pli os ph or^ estl 
combiné h la matière organique elle-rnèrne : phyiine ou anhy-, 
dro-osyméthyl&ne-diphosphate acide de chaux  et  de  rriagn&ie, 
graisses phosphorées telles que les Iécilhines, dans lesquelles le 
groupe OH de 1i i  chuline est reinplacé par l'acide dist&u,ylphps- 
phoglyckiique ou par  t'acide dioléylphosphoglyct5rique, ou enfin, 
nucléines, dans lesquelles le phosphore, qui s 'y  rencontre par-fois 
dans la proportion d e  9 8 10 p. 200, est associé à la sul-istonce 
albuminofde. 

Pendant longtemps, pour. doser le phosphore contenu dans ces 
cprnbinaisons ou dans les produits qiii les re?ferrnerit,, comme 
d'ailleurs pour doser la tolalité de  leurs matières minérales, on 
n.'n connu qu'une seule rn&thorle, celle de la calcination, qui don: 
nait le poidsdes cendres, s u r  lesquelles on effectuait le dosabe'du 
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phosphore h l'aide du réactif nitro-molybdique, ou sous forme 
d e  phosphale nmmoriiaco-magnésien. 

Mais, on a reconnu que  cette calciniilion présente de graves 
inconvénients, dus  h la haute température qu'on est pituque tou- 
jours obligé d'atteindre pour brûler les parlicules de charbon qui 
proviennent de la décomposition de la matière organique et dont 
la combustion est gènée par  la fusibilité des substances minéra- 
les qui accompagnent cette matière. h cette tempirature, les 
chloriirés se volütilisent, et les phosphates acides subissent une 
réduction partielle qui  met en liber16 du phosphore,  lequel brhle 
et  s'échappe sous la forme d'anhydride phosphorique. 

L'impor1:lrice de cette double perte rend impossible le dosase 
exact du chlore, d u  phosphore et  des cendres elles-~néineç, et, 
comme conséquence, elle entache d'une erreur  qui varie avec 
leur proportion, le calcul de tous les autres  élénients dont la 
déterriiiiiation est souvent des plus nécessaires. 

Pour rernédier à la pertc des chlorures, R i .  Schlcesing père a 
indiqué une mélhode spécialed'incinération permettant d'obtenir 
ce qu'il appelle des cenrli.es pzr7es. On commence par  charbonner 
la niatiére en creuset fermé à la plus basse température possi- 
ble; la miisse noire ainsi obtenue est placéednns unen:icellequ'oo 
introduit dans u n  tube de  verre disposé s u r  une grille h combus- 
t ion ;  on chaiitl'e au rouge soinbre dans un  courant d'acide carbo- 
nique, auquel on fait succéder u n  courant  très lent d'oxygène, 
qui brhle progressivement le charbon, kvitant ainsi,  durant toute 
l'opération, une élévation sensible de la température.  

Avec la méthode de M. Schlresing, on évite la perte des chlo- 
rures, niais nous dérriontrerons plus loin qu'elle manque d'effi- 
cacité relativement à. la perte du phosphore. 

Pour  reinidier à cette dernière pert,e, e t  plus pnrticulière- 
ment lorsqu'on a spécialement en vue la détermination du 
phosphore, on a proposé d'elfectuer la calcination en présence 
d'une quantité variable d e  chaux  causlique. L'efret de cetle 
addition est loin d'ètre absolu, surtout lorsqu'il s'agit de combi- 
naisons phosphorees cornme lcs lécithines ou les nucléines. 

Le moyen d'éviter tous ces iriconvénients a été indique par 
M .  Garola (1) et par  l'un de nous (2) : il consiste à détruire la 
matière organique, soit p a r  SUiL19eul  (inélhode de Kjeld;ihl), 
soit par  I'aclion successive de Az03H (D = 1,48) et de SO'Ii2 
(méthode Fleurent), procédk auqiiel l 'expérience a montré qu'il 

I I )  Congrés international de chimie appliquee, 1896, 2. vol., p ,  161. . . 
(2) voir Annaks de chimie ana/ytique. 1005, p.  4 .  
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i37 p 
c~t'n88esaaire de W r e  suhjr une Iégere correction que pous indi- 
quons-ci-après, ' 

Si le probl$ine est résolu en ce qui  concerne 1 : ~  déterrnin:ition 
d u  phosphore seul. il n'en est plus de inéine lorsqii'il s'agit do  
calculer le phosphore par  rapport aux  cendres, au de  dBterminer 
lescendreselles-iuémes, celles-ci ne pouvant ètre obtenues p a r  un 
autre procCdé que celui de la calcinnlion. Dans cc cas, toutes les 
erreurs que nous avons signalées prCc6derntxent subsistent.  

Le problème étant ainsi posë, noui  av'ons'été amenks, avan t  de 
le résoudre, h spécifier les condilions dnns lesquelles, au coursde 
la pyrosénation, le phosphore disparaît  des substances organi- 
ques vé$tales ou animales qui le contiennent. 

Desperks  de pho~phore.  - II nous a paru tout d'abord intéres- 
sant de déterminer: 

io Quelles sont les proporlions de phosphore qui  peuvent dis- 
paraître durant la calcination des matières organiques ; 

2 0  ,4 quel moment de la calcination ces proportions de phos- 
phore sont principalement entraînées. 

A cet effet, nous avons opCr6 sur  des substances végétales et 
animales dnns lesquelles In teneur e n  phosphates est plus ou 
moins élevée. comme le blé, l'orge, les haricots blancs, le lait, la 
viande de cheval, le j aune  d'ceuf, etc. 

Kous avons cornmencé par doser s u r  u n  échantillon la quan-  
titéexacte cie phosphore contenu dans la matière traitSe et  nous 
avons eu recours, pour  ce dosage, à In méthode utilisant A z O a l I  
et SObH2 ?I laquclle nous avons fait allusion précédernrrieot et que 
n o u s  avons légkrement modifii;,e, comme nous le  dirons plus loin. 

Cela fait, à l'aide du  procédé ordinaire, nous avons dosé le 
phosphore : 

i0  Sur un échnntillon simplemrtnt charbonné en creuset fct-mé, 
18 masse étant dissoute p a r  l'action successive d e  AzOaII  et  de  
SOL112 ; 

20 Sur les cendres d'un échantillon obtenues par  le  procédé 
de M. Schlming ; 

3 0  Sur les ceridim d'un échantillon obtenues par  calcination 
directe à l'air libre. 

Dans ces deux derniers cas, l 'attaque du résidu minéral e t  la 
précipitation ont été faites par I:i méthode ordinaird. 

Kous  indiquons ci-dessous quelques r6sultats obtenus p a r  ces 
diErentes méthodes, dans lesquelles le phosphore a étci calculé 
en P2U%t rapporté à 100 parties de 1 : ~  matière mise en œuvre, 
sauf pour le jaune d'ceuf oh I'opérot,ion est faite s u r  la matière 
s è r h ~ ,  
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811 A 1 IlÉthode Fleurent . . . . . 0,943 de P'05p.100 
Sur cendres du p r o c k l é  Schlœcins. 0,8/c3 - 

Soit une prr te  en 1w5 de 0,102 p. 100 p a r  rapport  au blé et de 
10,80 p. 200 par rappost au t'20Qdtlll. 

AlPthode Fleurent . . . . . 0,780 de P?OKp.iOO 

JI6 8 1 Sur cendres d u  procéd6 Schlcesing. 0,536 - 
Sur cendres de  calcination directe 

h l ' a i r .  . . . . . . . 0,543 - 
Soit, pnr le procé.16 Schlaesing, une perte en P'05 de 0.24hp.100 

p a r  rapport au 1116 et de  31,28 p. 100 par  rapport  au Y205 tolal, et, 
pa r  la calcination à l'air, une perte de  0,237 p. 100 par rapport 

blé et de 30,38 p. 100 par  rapport nu Py05 total. 

J ,,,, Piléthode Fleurent .  . - . . . 2,33 de P205p.lûû 
-d'œuf 1 Sur cendres du  procédi: Schlœsing. - t,7S - 

Soit une perte e n  P O 5  d e  O,S I p .  100 par  rapport  au jaune 
d'œuf traité et de 32 p. 100 par rapport  a u  P a 5  total.' 

Har icots  Méthode Flcurent . . . . . 0,875 de F"%OJp.!OO 
b lancs  1 Sur cendres du prosédé S c h l m i n ç .  0,811 - 

Soit une perte en I ' W  rie 0,064 p.  100 par  rapport aux  haricots 
t-raitis et de 7,32 p .  100 par  rapport  a u  l'?O3 tottil. 

( JIkthode Fleurent . . . . . 0.984 de P20Jp.iO0 
Org? ) Sur  cendres du  procédé Schlmsirig. 0,504 - 
. Soit une pcrte en P O 3  dc 0,480 p. 100 par  rapport  à l'orgcet 

de 48,97 p. ' 0 0  par rapport au  l''O5 total. 
T)e ces essais, on peut lires ditrérentcs conclusions : 
l 0  Quelles que soient. les précniitions prises pour conrluirels 

calcination des mnti6res organiques, les pertes d'iicidc phospho. 
rique sont inbvitables ; 

S0 Ces pertes sont. extrEincment mi- inhlcs  ; si, dans  certains cas, 
oii le passase de l'oxg,$ne est d'iinc leiitcur estrèine, ln  perte est 
dkjh de 10,811 p. 100 de l 'acide phosphoriqrie total, celte perk 
atteint 32 p. 100 pour le jaune d ' a u f  et prks de 4,9 p. 100 pour cep 

tains prodiiils cornnie les orges ; 
3 O  Dans In parlie de ILL cnlzination qui corisiste h charbonner 

simplement la mntiére en creuset couvert, I n  perte en phosphore, 
sauf dans  le cas des substances riches en matières grasses sur 
lesquelles nous reviendrons plus loin, est sensiblement nulle. Elb 
prend toute son importance seulerncnt lorsqu'n licu lit coinbus- 
tion d u  charbon, soit p a r  l'osgçène pur, soit p a r  l'oxygP,ne de 
]:air. 

Enfin, ces essais montrent que les procédPs de calcination 
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actuellement utilisCs ne permettent pas  de  doser exactement les 
miitiéres minérales que ces substances contiennent. 

Réactions qui  cliuscnt le  dépluccnteizt du  phosphore. - Il est pres- 
que superflu de dire qu'il vient immédiatement ti l'esprit 
qu'une des réactions susceptibles de  produire la disparition par- 
tielle du phosphore dans la calcination des matières organiques 
est In méme que celle qui donne naissance à In préparation du 
phosphore induslriel. Dans toutes ces matiéres, on rencontre une 
proportion plus ou moins considérable du phosphore sous la 
forme de phosphates acides, et il est certain que la totalité ou 
une partie de ces phosphates peut ê t re  réduite par  le charbon 
formé et donner du phosphore, qui brûle ct s'élimine sous la 
forme d'anhydride phosphorique. 

Cependant il nous a paru intéressant de nous rendre compte 
de celle réaction, non pas dans les conditions où elle se produit 
industriellement, mais dans les conditions mêmes où s'accomplit 
la calcination des substances organiques dans lesquelles on veut 
doser le phosphore. 

Pour cela, nous avons pris d u  phosph:ite rnonocalcique, dans 
lequel nous avons dosé l'acide phosphorique ; d'autre part,  nous 
avons additionné ce phosphate monocalcique d e  proporlions 
variables de charbon de  sucre ; nous avons calciné ces mélanges 
et dosé l'acide phosphorique reslant.Nous avons ainsi trouvé que 
la perte moyenne en P205 était d e  31,2 p. 100. 

Lorsqu'on rapproche ce chil'fre des pertes indiquées ci-dessus, 
on  est amené à conclure que,  dans  certains cas, pour les orges 
parliculiérement, la réaction du charbon s u r  les phosphates 
acides n'est piis suffisante pour expliquer les chiKres trouvés. 

Or, on sait que cerlains corps, la silice notamment (Wmhler l'a 
indique depuis longtemps), peuvent dtiplacer le phosphore de  
ses combinaisons métalIiques. Nous avons donc 6té amenes B répé- 
ter, pour la silice, In série des opérations ci-dessus indiquées 
pour le charbon, c 'es t-Mire que nous avons calciné, dans  les 
mémes conditions, d u  phosphate monocalcique mélangé h des 
proportions variables d e  silice pure. Le dosage de l'acide phos- 
phorique avant e t  après la calcination nous a permis de constater 
que, avec la silice. la perte moyenne atteint 25 ,4  p. 100 du P2O5 
préexistant dans le mklange. 

C'est un fiiit bien connu que la silice se rencontre toujours, e n  
proportions plus ou moins considérables dans les produits de  la 
calcination des diverses maliéres orgnriiques, des matières végé- 
tales principalement. Il est donc cerloin que cette silice, au  cours 
de la calcination, ajoute son action h celle qu'exerce le charbon 
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s u t  les phosphates acides et contribue ainsi à augmenter la perle 
en PZO% Ainsi s'explique la perle considCrable d e  41) p.  100 
que nous avons signalbe pour l'orge. En effet, l'orge est, prirnii 
les graines des cériales, celle qui emprunte au sol des propor- 
tions de silice les plus élevées; alors que, dans les cendres de blé. 
l a  quantité de silice est de 1,s p.  100, elle atteint, dans certaines 
orges, 20 à 30 p. 200. 

Nais ce ne sont pas Ih les seules causes de  In disparition d u  
phosphore pendant In calcination, et l 'expérience nous a conduit. 
?i en découvrir une troisième 

Sous iridiquons plus loin une méthode destinée 3. meltre l'es. 
périiiieut,ateur & l'abri de c e t k  per1.e. Or, lorsque hous nrony 

voulu l'appliquer au  dosage des cendres et du phosphore Jan> 
un  certain nombre de suhstnnces organiques: nous ;ivorisconstatC 
que,  si elle donnait des résultats parfaits avec la plupart d e  ces 
substances, il en ét,iit d 'autres  pour lesquelles il était irnpossilile 
de retrouver la 'totalité dc l'acide phosphorique. Ces subst:inc:s 
sont surtout celles qui sont riches en matières grasses, telles q u e  
le jaune d'œuf, la viande, etc., ainsi que le prouvent les détermi- 
nations ci-après, r a p p o ~ t é e s  à la matière sèche. 

Jaune d'œuf non dégraissé : 
MEthode Fleurent (attaque par  AzOgH et 

SO'IP) . . . . . . . . . . .  
Méthode Fleurent et Lévi (calcination rcc- 

tifiée) . . . . . . . . . . .  
Soit une perte de  22,4i p .  t00.  
Jaune  d'œuf non dégraissé : 

Méthode Fleurent (attaque par  AzOSH et 
SWH"). . . . . . . . . . .  

Méthode Fleurent et Lévi (calcination rec- 
tifiée) . . . . . . . . .  
Soit une perte de  21,22 p. 200. 
Viande de cheval non dkgraisske : 

Méthode Fleurent (attaque p a r  AzOaH e t  
so4w) . . . . . . . . . . .  

Méthode Fleurent e t  Lévi (calcinationrec- 
tifiée) . . . . . . . . . . .  
Soit une perte de  17,57p. 200. 
Jaune d'œuf d6g.raissé : 

MCthode Fleurent (attaque par AzO'II et 
SO"L12). . . . . . . . .  

Mkthode Fleurent et L6vi (calcination rec- 
iifiée) . . . .  -* . . . . . . .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 131 - 

Soit wcune perte. 
Viande de cheval dégraissée : 

Méthode Fleurent (attaque par  Az03H et  
SO'H" . . . . . . . . .  1,9G de PW5 p.  100 

Néthode Fleurent et Lévi (calcination rec- 
tifiée) . . . . .  1,95 - 
Soit aucune perte. 
On voit donc que les pertes en phosphore que nous avons 

constatées précCdeminent deviennent nulles, dans l'application 
de notre mCthode, lorsqu'on a soin de dkbarrasser au  préalable 
les substances de leur mntibre srasse. 

A quel moment de l'opération l'influence de la m:itiére grasse 
se manifeste-t-elle ? La comparaison entre les chiffres précé- 
dents pcrrnct de pcnscr que c'est dans  la premiEre période dc la 
calcination, c'est-à-dire pendant la destruction de la matière 
organique. 

Pour iioiis en assurer, nous avons repris des Sclinntillons de 
jaune d'ceuf, de viande de cheval non dEgaissée, ainsi qu'un 
échantillon de graine de colza, sur  lesquels, préalahlement, nous 
avons dosé l'acide phosphorique par In niéthode utilisant A z 0 3 H  
et SOLHZ. Nous avons placéensuite un  poids connu decesdiverses 
matières dans des creusets de platine couverts, et nous les avons 
chauffés à aussi basse teinpériiture que possible, jusqu'h dispari- 
tion des matières volatiles ; puis, sur  In mnlièreainsi charhonnée, 
noua avoris closk, par  In niéiiie ni6lhode, l'acide phospho~ique  ; 
nous avons trouvC : 

Jaune d'œuf non dégraissé : 
Sur 1e.produit naturel desséch6 . . .  2,576 de P206 p. 100 
Sur le produit charbonné. . 2,180 - 

Soit une perte de 15,37p. 100 
Viande de cheval non dégraissée : 

Sur le produit naturel desséché . 1,788 de P20h p. 100 
Sur le produit charbon né, . . .  1,682 - 

Soit une perte de 5,92 p.  100. 
Graine de colza non dkgraissée : 

Sur le produit naturel. . .  1 , 8 3  de P20J p. 200 
Sur le produit chnrhonné. . . .  1,731 

Soit une perte d e  3,83 p .  200. 
Ces risultats, montrent que c'est pendant la destruction de la 

matiéreorg;inique que In matière grasse agit pour entrainer le 
phosphore à l'ktat de coinbinnison voliitile. Quel est le mécanisme 
decette üctiori ? Quels snrit les produits qui prennent niiissance 
durant cette première période de la calciriation ? Ce sont 1A des 
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questions dont  nous poursuivons l'étude et sur  lesquelles nous 
reviendrons ultérieurement. 

En définilive, la perte en phosphore qui se  produit durant la 
calcination des matieres organiques ont  pour  cause : i 0  l'action 
du charbon sur  les phosphates acides ; 2Y1action de la silice ; 
3" l'action des matières grasses s u r  les combinaisons phospho- 
rées. 

Il y a lieu de  remarquer que  I'aclion des matières p s s e s  est 
surtout sensible lorsqu'on calcine des matières animales, q u i  en 
contiennent toiijours desquant i th  iinporlantes.Lorsqu'il s'agit de 
produits vé$tnux, sauf pour certains d'entre eux, comme les 
graines oléagineuses, cette action est nulle et négligeable, ces 
produils ne mntenant  que des quantit6s très faihlesd'huile oude 
graisse. 

( A  suivre) 

Dosage d u  tongatCno h I'nltle d o  ablorurc staiiaeur, 
Par B. MDIVAN:, docteur éssciences physiques. 

Lorsqu'on a le tungstène en solution à l'état de tungstate, on 
peut l e  précipiter et le doser à l'état de trioxyde W03 ; il suffit, 
pour cela, de  rendre la solution acide soit pa r  FICI, soit par 
A z 0 3 H ,  soit pa r  SOIHZ. 

- L'acide lungstique est légèrement soluble dans les acides mine- 
raux ;  aussi, dans les ouvrages de chimie analytique,conseillé-t-on 
d'iiisolubiliser l'acide tungstique cn h a p o r a n t  plusieurs fois au 
bain-marie la solution addilionnée d'un excès d'acide et en chauf- 
fant le résidu sec pendant quelque temps ?i 120". 

Pour Eviter ces opérations, qui sont u n  peu longues, nous 
avons cru utile d'étudier une méthode de dosage du  tungstène 
basée sur  la précipitation d e  l'acide tungst iquepar  unexces d'une 
solution de  chlorure stanneiix frafchement préparée. 

Le chlorure stanncux prdçipitc le tungstène de  ses solutions 8 
l'état d'oxyde de tungsténe WZO" et  l'on sai t  que cette rCaction 
est tr6s sensible. 

Pour  nous assurer que  la  prlcipitetion est conlplète et que  
l'oxyde de tungstène ne se redissout pas pendant le lavage, nous 
avons effectué les expériences suivantes : nous avons dissous 2gr .  
d'acide tungstique absolument pur  d a n s  une quantité suffi- 
sante d'animoninque concentrée et nous avons porté le volurnede 
cette solution i?~ un litre. 

Nous aurions pu choisir comme dissolvant la potasse ou la 
soude caustique, le choix de  l'alcali n'exerçant aucune influence 
sur  l'exactitude de  l'opération. 
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Pour effectuer le dosage, nous avons pr is  chaque fois 50cc.  

de cette solution, contenant par  conséquent O gr.  l d'acide tungs- 
tique. 

Pour précipiter l'oxyde de t u n g s t h e  de  cette solution, nous 
avons ajouté 20 cc. d'une solution de chlorure stanneux préparée 
avec 50 gr. de sel cristallisé e t  200 cc. d'lICI concentré; après 
avoir fait bouillir le mélange pendant une  ou deux minutes, nous 
avons laissé le précipité se déposer ; nous avons lavé le précipité 
avec de I'eau chaude. Comme l'oxyde de tungstène se dépose très 
facilement, on peut, cn quelques minutes, laver plusieurs fois le 
précipilé sans que l'eau surnageant  le prkcipité, se refroidisse ; 
dans ces conditions, le précipitk reste floconneux, e t  il ne  se  pro- 
duit aucun trouble de I'eau de  lavage. 

L'oxyde ainsi précipité a été calciné et  pesé h l'état de  tri- 
oxyde. 

Voici les résultats des expériences : 

W 0 3  calcul6 W 0 3  obtenu 
0 g r . l  0gr .0995 
Ogr.1 Ogr.1 
Ogr.1 O gr.0995 
0 g r . i  Ogr. 1005 
O gr.1 O g . i O 0 5  

Pour nous assurer que le  résidu de la calcination des essais ne 
contenait pas d'étain entraîné, nous l'avons soumis & l'analyse. 

Nous avons réuni plusieurs de ces résidus, que nous avons 
chauffés dans un  courant d'hydrogène ; le produit de  la réduction 
a kt6 repris par HCl Sh' e t  fiIlré; dans  le filtratum, noua avons 
laissé passer u n  courant d'hydrogène sulfuré, qui n'a donné 
aucun précipitk, d'où nous avons conclu que  I'élain n'avait pas 
été entraîné dans le précipité d'oxyde de tungstene. 

Nous avons effectué également quelques expkriences d a n s  le 
but  de savoir si la prksence de  fer pouvait compromettre I'exac- 
titude de la méthode. 

Dans ce but, nous avons ajouté dans  les prises d'essais 10 
20cc. d'une solution de chlorure ferrique N / 2 ,  et nous avons 
achevé I'opkration comme précédemment. 

Voici les résultats de ces expériences : 

WOS calculé W 0 3  obtenu 
O gr .  1 O g r .  1005 
O gr .  i O g r .  {O05 

Le fer n'exerce donc aucune influence sur  l'exactitude de  la  
mhthode. 
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Qu'il me soit permis ici de présenter mes remerciements 8. 
JI. le prof~ssei;r De Knninck, qui ri bien voulii m'autoriser à 
efîectiier ce travail d;ms les laboratoires de chimie analytique de 
l'université de  Liège. 

Desage  vnliiiiiCtr1qiic clc I'acirle ~ilioerpliorlrjuo solu- 
b l e  daos 1 ' ~ c i d c  e i t r i q u c  H 'd p. 100, 

Par  M. L. WUYTS, 
Laboratoire de 1'Etat de Liége. 

Nous avons eu l'occasion, au 1~ahor:itoire de Liège, d'appliquer 
fréqucmmcnt la m6thode Pemberton-de Molinari (1) au  dosage 
de l'acide phosphorique dans les différentes matibres phosphattes 
du  commerce . Nous avons pu constater que le titrage du préci- 
pité phosphoinolybdique donne des résultats satisfaisants eompa. 
rat,iveinent & la méthode ail nitromolyhdate. Non seuleinent le 
dosage volurriétrique de l'acide phosphorique donne, s'il est bien 
appliqué, des r6sultats d'une grande exnctitnde; mais il a aussi 
l 'avantage d'étre trés rapide et économiipe. De plus, il procure 
au chimiste une grande sécurité, car le contrble au moyen de 
cette mkthode se fait pa r  des riactifs diff6rentsde eeuxeinployts 
pour la méthode au  nitromolyhdate d'ammoniaque. 

A l'époque de  la publication de la note de  M.  de Molinari, la 
vente des scories de  déphosphoratinn se faisait généralement en  
Helgique d'après la teneur en acide phosphorique total et le degré 
de  finesse de la mnuture. A In suite des t ravaus de Wagner, de 
Molinari, Ligot et Schreiber, il a ét6 reconnu qu'il existe une rela- 
tion assez étroite entre I'aelion fcrtilisnnte des scories et leur 
richesse en acide phosphorique soluble dans l'acide citrique B 
2 P .  100, et les transactions faites d'aprCs 1ii solubilitk citrique 
tendent & se généraliser. Le dosage de  l'acide phosphorique 
soliihle s'impose d'aiit,nnt plus que le cultivateur a intérét B ne 
payer, dans les scories, que la partie de  l'acide phosphorique 
immédinternent utilisable par  les plantes. 

D'après le recueil officiel des niiithodes de  convention de  1904, 
le dosage de l'acide phosphorique soluble dans l'acide citriquese 
fait pa r  le nitromolybdate (2). Les résultats donnés par cette 

ii) C 4 t e  nibthode e s t  indiquke dans Io Recueil officiel des mithodes de 
convention 1903. pages 27 el suiviiriies. 

12) On pése 5 gr de  scories, qu'on introduit dans u n  ballon dc 500 cc ; o n  
délaye dans un peu il'eau e l  I O  cc. d'ali.001 fiirt : on ajoute 10cc. d ' u n e  
solution d'acide citrique à 1 0  p 103 e t  l'on porte irnrnttliaternent le volurne 
& 500cc.; or1 agilr pi,ndant une dcnii-heure; on fillre et  l'on duse l'acide 
phosphorique, dans 50 cc. de la solution, par  le nilrornolybdate d'anima. 
niaque. 
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mQhode mnt bons, mais les différentes manipulations qu'elle. 
comporte c ont longues. 

Le dosage de l'acide phosphorique soluble dans l'acide ci t r ique 
2 p. 100 étant devenu une besogne courante dans les laboratoi- 

res agricoles, il devenait nécessaire de  le rendre pratique, sans lui 
faire perdre de son exactitude. Guidés par  ces considérations, 
nous avons essayé, avec notre directeur, de  rechercher s'il était 
possiblede le pratiquer au moyen du procédévolumétrique ordi- 
naire. 

La question paraissait facile 8. résoudre, car on pouvait croire 
qu'il suffisait d'kliminer IJhydrog&ne sulfuré pour être dans les 
conditions voulues. 

Le mode opératoire suivant ne nous a cependant fourni quedes  
rksultats erronés et génkralement supérieurs de  1 p .  !O0 environ 
iceux obtenus par In milthode a u  nitromolybdate. 

On prhlève 10 cc. de  la solution citrique ; on a,joute quelques 
gouttes d'lICI, et I'on porte $L l'ébullition pendant 3 minutes ; on 
ajoute, comme pour le procédP, de titrage habituel, 10 cc. d'AzOqII ' 

(il = 2 , 4 0 ) ,  15 ce de nitrate a w o n i q u e  et de l'eau en qiinntité 
suffisante pour avoir un volume de 60 cc,.; on chauffe B I'éhulli- 
tion; on retire du  feu et  on laisse couler Etc. de molyhdate 
d'ammoniaque ; une  ébullition plus prolongée avec HCI ne nous 
a pas donnb de résultats constants.  Nous nous sommes adressé 
puccessivement au  brome, Az03H,  à SOkT12 pour nous déhnrrns- 
ler de l'hydrogène sulfuré. Les expériences faites sur plusieurs 
khantillons nous ont fourni les mêmes excédents que dans les 
sas précédents. Sous nous proposons d'en rechercher les causes 
dans la suite. 

Le mode opératoire suivant  nous a donné toute satisfaction. 
Mode opéraloire. - 10 cc. de la solution citrique ( Q r .  pour 

!O0 cc. de solution citrique ?I 2 p .  100) sont additionnés de  quel- 
ques gouttes d'IICI et évaporés à siccitA dans une petite capsule 
en porcelaine ii fond plat (cette évaporation demande da  8 9 
10 minutes) ; on reprend p a r  3 h 4. gouLtrs d'Az03i1 et quelques 
ec. d'eau ; or1 trtinsviise dans u n  becherglas d'une capacitb d'rnvi- 
ron 150 cc.; on n,joiitc IO cc. d'Az03H (D = l ,ho (1) 15 cc. de 
nitrate d'ammoniaque, e t  I'on porte à l'ébullition ; on retire du 

( I I  Réactifs : 
i1 Acide nitrique (D = 1,40). 
éo Yilrate d'aininnnia.qiie, solution satiiree. 

Molybdate d'ammoniaque : Y0 g r .  d e  niolybdate d'aniniciniaque sont 
dissous dans environ 950 cc. d'eau ; on ajoute quelques g o u t t e s  d'ammo- 
niaque; on coniplcte I H  volurrie b 1000; on laisse déposer c l  l 'on filtre. 

4 0  Acide su l fu~ ique  : il doit avoir le mime titre, volume B w~lirme, ~ I I P  
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feu, et,  a p r h  2 ou 3 minutes, on laisse couler 25 CC. de molybdate. 
Aprés quelques instants, le précipité de  phosphomolybdate se 
dépose ; on agile à 19aide.d'une baguette en verre et on laisse de 
nouveau déposer pendant une dizaine de niinules; on filtre eton 
lave à I'cau froide, de façon B enlever l'acide. Nous avons cons- 
taté que, gknéralement, après cinq ou s ix lavages, I'aciditk du 
filtratum est ndgligeable; on dissout le précipité phosphomolyb. 
dique dans la potasse titrée de façon h avoir environ un  excès de 
1 à 2 cc. de potasse, qu'on retitre d'ailleurs, après addition de 
O cc. 5 de phénolphlaléine et  enviroi] 50 cc. d'eau distillée, par 
S04H2 titré. Le nombre decc. d e  potasse employé, moins la quan- 
tité d e  S0611a ayant  servi neutraliser la potasse en excès, donne 
directement le pourcentage en acide phosphorique. 

Le tableau s u i w n t  indique les résullats obtenus par cette 
méthode comparativement c,eux fournis par  le  procédé au 
nitromolybdate et p a r  la méthode citro-niécanique. 

Pour les dosages nitromolybdiques e t  cilro-mécaniques, nous 
' nous sommes assiii.6 que  la précipitation était complète en véri- 

fiant les filti-atspar le nitromoly&late et la mixture magnésienne. 

Par 
volurnetrie 
PP0> p. 1 0 0  

Par l e  nitro- 
niolybdate 
1 '205  p .  1 no 

iifference en  plu^ 
par  le procede 

citro mocanique 

11 résulte de ce tableau que la méthode volumétrique, modifike 
d'aprés le mode opératoire exposé ci-dessus, donne des résultats 

la potasse caustique ; o n  le prkpnro e n  Btendant 396 cc. 5 d'acide normal 
à i lilre. 

50 I'otdsçe caustiqiie : on etend 326 cc. 5 d e  potasse normalo A i l i t re  ; 
1 cc.  correspond 1 milligr. d'acide plio=plioriquo. 

6O Indicaleur : o n  dissout i gr. d e  pli~riolplilaldine dans 100 cc. d'alcool 
& 600 ; on  emploie Dcc.5 de cette solution pour  chaque titrage. . 
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siliisf'aiaants cornpür;itinment à la iiiethode. par le riiliuiliulj-b- 
date. 

Sous nous proposons de rechercher dans  la suite les causes 
pour lesquelles on trouve généralement des résultats exagérés 
par l'application de  la méthode citro-mécanique a u  dosage de  
l'acide phosphorique soluble dans  l'acide citrique à 2 p .  ,100: 

Dooiage de la théohrominc et de la onf'élae, 

Par M. C. MONTHCILE. 

Lorsqu'on &puise par  la benzine un mélange de théobromine et 
de caféine, il es1 parfois difficile de dissoudre la totalité de la 
cafëine, notamment en présence d'alcalis, et pa r  suite d'obtenir 
une séparation exacte des élénients d u  mélange. 

La proportion de ces éléments peut être obtenue très facilement 
par une légère modification de la méthode de Kunze. 

Au lieu de déterminer la précipi'talion de la  thoobromine par 
Cbullition de la solutionammoniacale, on parvient au même résul- 
tat en neutralisant cette solution p a r  l'acide acétique. En évitant 
un excès d'acide, on obtient u n  précipité gklatineux contenant 
toute la théobromine7 la cafëine restant dissoute. 

On peut opérer de  la façon suivante : 0 3 - 2 0  du mélange h 
essayer sont dissous dans  une petite quantite d'ammoniaqué e t  
introduits dans un  ballon jaugé de  100 cc , puis additionnés de  
?O cc. de solution décinormale d'azolate d'argent. S'il se  formait 
u n  précipité, on le rcdiseoudrait pa r  une nouvelle addition d 'am- 
moniaque; on ajoute de l'eau dislillée de façon h remplir la moi- 
ti6 duballon, puis,avec une goutte de solution de phénolphtaléine 
comme indicateur, on neutralise l'ammoniaque en versant avec 
précaution de l'acide acétique jusqu'g décoloration complète e t  
en Cvitant un  excés d'acidité; on complète 100cc. avec l'eau dis- 
LillCe; on filtre ; on prélève 50 cc. du filtratum, sur  lesquels on 
dose l'argent non combiné par  la méthode Charpentier-Volhard. 

Soit n le  pornbre de divisions de sulfocyanure employé ; le poids 
de théobromine pour 100 gr. d u  m6lange sera : 

(10 - n) X 16,6 (d'après Kunze et Génin). 

iiatur~,llement, la mkthode n'est pas applical~le en présence des 
chlorures, hroiniires, iodures. etc., ou tout au  nioiris,'il y aurai t  
lieu d'en tenir compte dans le calcul. 

O n  obtiendra la caféine en épuisant par  le chloroforme le 
k i d u  de l'évaporation au bain-marie, en présence d e  chlorure 
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de sodium, d'une au t re  portion d u  filtratum obtenu précédem- 
ment. 

Mode opérutolre pour olltenir avec précision le 
dosage des acldes solubles totaax d a m s  les corps 
gras,. 

par M. Albert BRUNO, 
Chimiste chef du laboratoire central d u  Service de la répression 

des fraudes (t) .  

Parmi  les déterminations officiellement prescrites en I' 'rance 
pour I'atialyse des matières grasses, et des beurres eri particulier, 
figure le dosage des acides solubles totaux, selon les indications 
de hi. Planchon. . . 

: '  On détermine l'indice de saponification, ou nombre de Kettstor- 
fer, s u r  Sgr. Polir cela, on saponifie a u  moyen de 23 cc. de solu- 
tion alcoolique d e  potasse noririale, en maintenant sous un r6fr.i- 
gérant  !i reflux u n e  douce ébullition pendant un quar t  d'heure. 
O n  titre en présence de la phknolpht.nléine, en versant une solu- 
tion d'IIC1 N/2. 

L'opération se  Fait dans u n  flacon d'Erlenmeyer.de 200 i 2 3 0  cc., 
jaugé sp6cialenient en y introduisant i5O cc. d'eau alcoolisée h 
i5p.100, chauffant à SOU,  et marquant  soit l'aide d'une pointede 
diamant ,  soit pa r  u n  trait  de vernis, le  niveau du liquide. 

Après le titrage, on continue l'addition de liqueur acide jus- 
qu'à ce qu'on ai t  versé le volume correspondant i la saturation de 
l a  liqueur ülcoo-potassique employée pour  la saponification 
(volume déterrriiné chaque fois p a r  u n  essai B l~lnnc). 

L'acidité totale de l'essai corresporid alors a u x  acides gras, solu- 
bles et insolubles, qui sont nirisi remis en liberté. 

On ajoute de l'eau dibtillée chiiude pour atleintlre, à 500 envi- 
ron, le t ra i t  de repére préalableinent trac6 sur  la fiole conique 
d a n s  laquelle on fait  l'opération. P a r  une agitation énergique, on 
fait  passer en solution une  partie des acides, tandis que le reste 
surnage sous la forme d'une couche huileuse. AprEs refroidisse- 
ment et  filtration, on titre les acides dissous, sur  une partie ali- 
quote d e  la solution, au  moyen d'une liqueur alcaline K/10. 

La possibilité d'obtenir, s u r  une seule prise d'essai, deux r6sul- 
ta ts  importants est u n  gros avantage. Toutefois, jusqu'ici, les 
erreurs  opératoires entachaient gravement la deuxième déterini- 
nation, car il est iinpossiblc d amener la solution & un  voluiiic 
exact, en affleurant à un  trait  de  repère tracé à rni-hauteur sur 
une fiole conique de  250 cc. 

( i )  Extrait des Annales des falsi(kations. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11 est possible d'obtenir des r isul ta ts  exacts en substituant aux 
dites fioles coniques des fioles jaugées du modèle ci-dessous, ?i col 
large, allant au feu, et portant u n  trait  de jauge vers ln. base d ~ i  
col, i 251 cc.8. 

L'affleurement se fait A la température de 500 environ, ?i la 
limite de séparation de  la solution aqueuse et  des acides gras. 

II reste au-dessus d u  trait  une  chambre suffisante pour une 
bonne agitation. 

On obtient ainsi,  après refroidissement h 13" environ, avec 
toute la précision dkirable ,  u n  volume de solution de Z50 cc. Les 
50cc. qu'on prélève pour le titrage correspondent bien, dés lors ,  
au tiers de la prise d'essai (1). 

Conime la teneur en alcool influe sur  la dissolution des acides 
gras, il est bon, pour obtenir des résu~ta t s ' corn~û-  
rables entre eux, de préparer  la liqueur alcoo- 
potassique en observant avec un soin méticuleux 
les indications de la  méthode officielle. Rappe- 
lons qu'on l'ohtient en agilant 80gr. de  potasse 
pure daris un litre d'alcool à 9Fj0, qu'on étend 
jusqu'k la normalité, après 26 -heures  d e  repos, 
au moyen d'alcool & 93'. 

D'autre part,  on doit éviter une ébullition trop 
vive et alimenter copieusement en eau les rkfri- 
gérants à reflux pour éviter toute perte d'alcool. 

Notons encore que,  pour l'agitation, dont il 
est question plus haut,  il faut  laisser échapper 
l'air aprhs les premières secousses, sans quoi 
l'excés de pression pourrait  dklermirier la rupture du  récipient, 
quel qu'il soit, e t  qu'on ai t  employé pour le fermer, soit un 
bouchon de caoutchouc, soit une lame de cette matière pressée 
dans le creux de  la main. 

Détcrminatiou d o  titre aleooliqoc réel dos  eaux- 
ùe-vie sucrées ou donage de I'ol~scoratlon . sana 
dlstlllation, 

Par M .  C. ORDONNEAU. 

Le sucre eniploy6 pour édulcorer les eaux-de-vie présente l'in- 
convénient de fournir à l'alcoomètre un degré apparent toujours 
iuférieur au degré réel ; on peut, par  distillation, reconnaître irr 

(1) On trouve de bons mndéles de ces fioles chez M. Delaunay. 71, rue 
du Cardinal Lemoine, e t  chez M. Brewer, 76, boulevard Saint-Germain, 
Paris. 
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propurlion d'ülcoul iiiasquiie par  le sucre, pruportion k laquelle 
on donne ordinairement le nom d'obscurntion ; mais cette opéra- 
tion est assez délicate lorsque la quantité de sucre est faible. 
Aussi je crois préférable d'ernploger dans  ce cas la méthode 
indirecte basée s u r  la densité du  sucre. 

y. Blarez a donné une méthode d e  ce genre, dont l'application 
manque de  sirnpliciti: e t  qui  a sur tout  le grave défaut d'Stre 
iriexacte pour des mélanges contenant de  fortes doses de  sucre, 
ainsi que je I'ktablis plus loin. 

E n  prenant pour  base la densité du sucre, il est possible d'éta- 
blir une formule simple, permettant de  calculer la densité du 
m6lange d'eau e t  d'alcool réel, e t  p a r  suite son titre alcoolique, 
connaissant l'extrait par  litre et le  ti tre alcoolique apparent.  

Soit d le titre réel ; dl la densité de l'alcool réel ; 
a le titre apparent  ; a' la densité d e  l'alcool apparent ; 
ç l 'extrait o u  sucre par litre. 
Si, A 150, on ajoute un litre d'eau de densité 999,13 un  litre 

d'alcool ou ,d'eau-de vie sucrée de densité a', et si l'on distille 
pour  retirer un litre à l a O ,  contenant tout l'alcool qui  sera au 
titre r6el e t  dont la densitk sera d, il restera dans l'alambicun 

C 
l i tre d'eau sucrée dedensité 999,13 + c - - , d'étant ladensi t i  

d' ' 
du sucre qui  a kt6 établie expErimentalement dans des mélanges 
d'alcool et d'eau et qu i  représente 1,58. 

et avec du = 1,58 
on a,  & t5", ri' = a' - 0,367 c 

formule qui donne la densité de I'lilcool r6el d'une eau-de-vie 
sucrCe connaissant le  poids du sucre ou de  l'extrait e t  la densité 
d u  niBange. 

On trouve les densites if' et a' dans  la table fournie en 1884 par 
le bureau des poids et  mesures (1)  ; elles ne représentent pas 
exactement les densités à 15', qui seraient obtenues en multi- 
pliant les chifces  de la table par  0,99913 poids d'un litre d'eau 
$ de sorte que la densité d' trouvée n'est pas exactement la 
densité ou poids du litre 9 . 1 5 0  de l'alcool d e l ,  niais les dilférence~ 

( A )  Ces densités sont celles d e  l'alcool pa r  rapport  B. l'eau 15. dans le 
vide ; on les t rouve dans l'ouvrage de  MM. Girard et Cuniasse gur l'ana- 
lyse des  alcool.^. 
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entre les densités dr et a' correspondant à h b c u i . a t i o n  diffkreiit 
peu de celles des densités de la  table ; on peut  donc, nu lieu de  
faire une table de densiti: ii lJ', employer la table publiée. 

Pour se rapprocher le plus possible de  la vkrité, on a fait des 
mélanges synthétiques de titre conliu, dont  on a établi le ti tre 
apparent, ce qui a permis de  calculer la derisité du sucre dans les 
melanges avec la formule suivante, déduite des trois éléments 
ol', a' et c. 

C 
d'= 

d' - a' + c 

Cette densité a été trouvée de  1,58 environ, alors qu'elle est un  
peu plus élevée en solution dans l'eau purs, ce que peut expli- 
quer la tension superficielle du liquide sucré ou une modi- 
fication causée p a r  le sucre d a n s  la contraction des mélanges 
d'alcool et d'eau. 

Je suppose qu'une eau-de-vie a i t  u n  titre alcoolique apparent  
de 45"t qu'elle contienne .IO gr. d e  sucre par  litre ; son titre 
exact sera fourni par  l'alcool qu i  aura  une densité d e  : 

943,6i - 3,67 = 939,94 correspondant à 470, 

dont la densité est de 940,02. 
Les commerçants savent gknéralement la quantité de sirop ou 

de sucre que renfermentleurseaux-de-vie; aussi il leur est facilede 
connaître I'obscul-ation due au  sucre en se reportant à u n  tableau 
que j'ai établi avec cette formule et  qui fournit des titres réels avec 
des mélanges contenant des quantités variahles de  sirop de  
i 12 litre 2 litres e t  pour d r s  teneurs apparentes de 40% 50° d'al- 
cool, qui sont les plus usuelles. 

Lorsqu'on ignore la quantité d'extrait ou de sucre que contient 
l'eau-de-vie, on en fait le dosage e n  faisant évaporer a u  bain- 
niarie de 5 i 20cc. d'eau-de-vie, suivant  s a  richesse en sucre ; 
on sc sert d'une capsule de nickel ou de verre h fond plat ; on 
prolonge la dessiccation jusqu'k ce qu'il n'y ait  plus de perte d e  
poids, ce qui demande de 114 d'heure A 2 heures. L'extrait, mul- 
tiplié par 200, dans le cas d'une prise de  5 c c . ,  e t  par  JO pour une 
prise de ZOcr., donne le poids d u  sucre par  litre. 

Pour montrer le degré de  précision de  chaque procédé, voici 
les résultats obtenus avec quelques eaux-de-vie et  liqueurs 
sucrées de composition connue. 

1. Alcool & 4hO80, contenant 15 g r .  de  sucre par  litre. 
Degré apparent : 44'6 
Par notre procéd6. on trouve : 
949,38 - 5,SO = 943,88, correspondant & 4B08Y. 
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Par le procCdé de M. Blarez, on a : 
1241,6 + 3,67 = 4 x 2 7 .  
2"i,6 f 3,35 = 44,95, au  lieu d e  4.4~80. 
II. Alcool It 5g073, contenant 166 gr .  66  de sucre p a r  litre. 
Ucgré apparent  : 2 1 5 .  , 

P a r  notre  procéd6, on t rouve : 
974,37 - 61,14 = 913,23, correspondant à 0 1 3 ,  au  lieu de 

59075. 
P a r  l e  procédé de JI. Blarez, on a : 
l o  2i,5 + ( I66.66 x 0,3773) = 84038. 
2O 21,s f (166,66 X 0,124)  = 4.3'16, au  lieu de  59075. 
Diotre formule est  donc assez exacte pour  des mélanges conte- 

n a n t  de  faibles quantités de sucre, ms is  u n  peu moins précise 
pour  des m6langes riches ; dans ce cas, l 'erreur ne dépasse guire 
la précision des alcoomiltres. Celle de M .  Blarez n'est applicable 
qu 'aux eaux-de-vie de faible obcurntion ; elle est tellement mau- 
vaise pour  les alcools fortement sucrEs, qu'il serait hon de 
vérifier lescalculs qui ont  servi S I'étahlir. Ainsi appliquée à I'a- 
coolno 2, en prenant  pour base son titre réel 5V075, elle indique 
48075, soif 11" de perte, alors qu'en partant d u  titre apparent, 
on trouve 42Y6, c'est-%-dire 2759  de  perte, soit prFs de 
30 p .  100. 

Aussi avons-nous B t C  surpris de voir figurer cette formule dans 
les procédks officiels d'analyse des eaux-de-vie. 

Les indiccm de I-6ïraction des niPlaogee 
I ~ Y ~ F o - H ~ c o o ~ ~ ~  UCB, 

Par M. D.  SIDERSKY jl). 

En mélangeant de  l'eau à l'alcool éthylique, on observe une 
contraction de volume qui représcnti: une courbe ayant  son point 
culminant vers 53" G.-L. Ce phénornéne clnssiqiie prouve suffi- 
samment l'existence d e  cornbiiiaisons nioléculaii~es mal définies, 
désignées par  le terme d'hydrrrtntion. D'autres observations con- 
firment celte théorie g6nkralernent arlrnisc, et c'est ainsi que 
bIM. B. Wagner  e t  F. Schulze (2)  ont const;it? que les indicesde 
rkfraction des mélanges hpdro-alcooliques représentent unecourbe 
q u i a  son point culminant vers 83"7 Cr.-L. et qui  redescend 
ensuite. Les valeurs trouvées par  ces savants étant exprimées en 
degrés de  l'échelle arbitraire d u  réfractométre Zeiss A immersion, 

(1) Communication faite a ln rdnnion mcnsiielle d u  Conseil de l'Associa- 
tion des chimistes de sucrerie et d e  distillerie, le 6 juin 1910. 

(2) Zeitschrifl für analylische Chemie, 1907, p .  508. 
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nous les avons converties en indices de  réfraction pour plus de  
clarté (voir tahleau ci-dessous) : 

Degrés G.-L. 

O 
i 
2 
3 
4 
5 

10 
20 
3 0 
40 
30 
5 9 , 2 3  
6 O 
7 0 
80 
8:i,Ci9 

Iodice 71 a 27'5 Degrés G.-L 

2,33320 
1,33367 
1,33/clG 
1,33466 
t ,335t7 
i,33568 
1,33843 
2,34441 
1,35043 
1,35565 
1,35953 
1 , 3 6 2 2 9  100 
1,36248 99,67 
1,36448 95,40 
1,36565 89,70 
1,36337 85,69 

On voit que l'indice de réfraction v a  en augmentant d'en- 
viron 50 unités dc la cinquihme décimale par  degré Gay-Lussac, 
qu'il arrive au point maximum avecn  - 2,36587 = 83'69 ü.-L., 
etqu'il redescend ensuite lentement jusqu'h n = 1,36239 = alcool 
ahsolu, lequel est en méme temps l'indice de l'alcool dilué t i t rant  
59023 G .  -L. 

Cette particularité ne &ne nullement l'usage de la  rkfracto, . .. , .  

métrie comme moyen d'analyse, puisqu'on a rarement. titrer des 
liquides dépassant 500 G.-L. e t  que,  méme dans ce cas sp6clal, 
il suffit de diluer le liquide & essayer avec son volume d ' e a u  . .. 
pour trouver au réfractomètre l'indice c o r r e s ~ o n d a n t  a u  titre 
alcoolique réel divisé p a r  deux.  

Ce qu'il faut  retenir surtout,  c'est que, jusqu'a une certaine. 
concentration, la r6fraction des liquides - hydro-alcooliques sui t  
la loi des mélanges (2 j e t  qu'k part i r  de ce point particulier, elle, 
suit d'autres lois, qu'on lie saurait  expliquer autrement-  que 
par une hydratation ou par  la formation de  combinaisons rnolkcu-- 
laires particulières. 

( l )  V. S I D E ~ S K Y ,  La RCfractornCtric et ses applications pratiques (Paris, 
Gauthior-Villars et hIasson), 11. 102. V. aussi Charles PBry. Sur 1'6tude des- 
riaclions chimiques dans une masse l iquide  par I'indice de  réfraction. 
[Com~tes  rendus du  26 dkcembre 1Y82). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E ~ s i r i  tnrtrique d e s  iiiarm de venclungé a li.oicl, 

Par M .  le Dr P. CARLES. 

L'étude d e  cette question nous a été demand6e par  des k'rûn- 
çais du  midi,  par  des Espagnols et  des Italiens. Elle intéresse 
1 0  ceux qui traitent les marcs de vendange par  l'eau bouillante 
e t  en retirent du  tar t rate  piIr cristallisation, parce que. dans ces 
conditions, le tar l re  de  chaux est 2 peu PI& perdu ; 2"ceux qui 
épuisent les marcs de toute matière tartreuse p a r  S0411e : d'abord: 
parce que ce tar t rate  d e  chaux fait rétrograder les densités pro- 
gressives de la  solution sulfurique dans  l'épuisement métho- 
dique, et,  ensuitc, parce que la quantité de potasse nécessaire 
pour  constituer le bitartrate final est d'autant plus grande que 
le tarti-ate de chaux  est  individuellement plus  abondant  que le 
marc. 

Dans les deux cas, B quantil8 égale d'acide tar t r ique total, les 
marcs rendent d'autant plus ou avec d'autant plus d'économie 
qu'ils renferment moins de tar t rate  de chaux.  

DOSAGE SEPARE DU BITARTRATE DE POTASSE ET DU TARTRATE D E  CHACX. 

(-4) Prépa~a t ion  de l'échantillon. 
Sur l'ensemble du marc,  prendre 200 gr .  de matière, de façon B 

constituer u n  échantillon corninun ; trier les grappes, les couper 
avec des ciseaux et  les tasser fortement dans une  allonge de 
verre à robinet; mettre au-dessus les pépins et  les pellicules, 
modérément tassés. 

(B) Larage du marc avec l 'eau alcaline. 
Arroser le marc avec 200 g r .  d'eau distillée froide, dans laquelle 

on a préalablement fait  dissoudre 2gr. 50 d e  carbonate de  soude 
sec de Solvay (1) ; ajouter, si  c'est nécessaire, assez d'eau pour 
le  recouvrir ; faire alors écouler le liquide, afin de  l'uniformiser 
et l e  remettre aussitbt s u r  le marc. 

A ce moment, l e  liquide est très coloré et  même noir. Au bout 
d'une heure ou deux, faire 6couler de nouveau ; sa  couleur noire 
a alors disparu et il es t  redevenu neutre au  tournesol ou in81ne 
acide;  dès que ce point est  atteint, on ajoute I gr .  de carbonate 
aIcalin de plus;  le  liquide redevient n o i r ;  on le remet sur le 
inarc, e t  l'on dcoule chaque deux heures environ, jusqu'à ce que 
la couleur noire ail  encore disparu ou se  soit fortement atténuée. 
On continue ainsi les remontages et les soutirages pendant 

(i) Si I'on n'avait pas de  ce carbonate on pourrait le remplacer par celui 
d e  p u t a s s ~ .  
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$8 heures, ce qui exige ordinaireineiit 6gr.50 de  carbonate de 
soude ou 7gr.  de carbonate de potasse. Ces sels doivent être 
ajoutés gr. par gr.  et méme p a r  demi-gr. à la fin e t  non tout à l a  
fois, sans quoi on entraîne des pectates génants. 

Après le terme indiqué, le liquidc doit rester un  peu coloré 
et étre très sensiblement alcalin a u  tournesol. II est, du  reste, 
n6cessaire de n'arrêter les additions de  sel alcalin que  lorsque 
l'alcalinité parait  rester constante après  fi heures de séjour du 
dissolvant sur  le marc. 

A ce moment, on prockde ail dernier dcoulage, suivi d'un égout- 
tage d'un quar t  d'heure ; on recouvre le marc d'eau distill ie 
froide; on attend pendant 2 heures et on laisse couler; on répete 
une deuxième et méme une troisième fois le même lavage. 

( C )  Evapomtion du liquide 
On opère sur  u n  feu doux et s a n s  ébullition, en commençant 

par les liqueurs dernières faibles; on ajoute d e  l'acide acétique, 
mais de façon C1 conserver u n e  alcalinité sensible. S'il se separait  
trop d'acide pectique, on  filtrerait. 

De cette f a ~ o n ,  on tient tout le bitartrate de potasse en solution 
sous la forme de  tartrate de  potasse et  de soude très soluble. Le 
volume du liquide final doit étre de 125cc. environ. 

Kous allons voir comment on en sépare le tartre. 
(D) Lava,qe du marc avec l'eau acide. 
Sur le marc privé de  son bitartrate, on ajoute assez d'eau ordi- 

naire pour le recouvrir ; on écoule, et, dans le liquide obtenu, on 
vwse Jcc. d'HG1 p u r  ; on  remet  ce liquide acide sur  le marc,  e t  
on l'y laisse de 3 k 4 heures, e n  ayan t  soin d'écouler e t  de 
remonter pour laver au moins une fois chaque demi-heure. 

Au moment fixé, on écoule; o n  remplace l'eau acide p a r  d e  
I'eau douce ordinaire; a u  bout d'une heure, on écoule encor? et  
on lave de la même façon deux  autres fois au moins. Le marc  
est alors épuisé d e  son tar t rate  d c  chaux.  

( E )  Euaporntion de Etc solution chlorh,yddrique, 
On a recueilli de  cette manière 800cc. environ de colature 

acide; on la fait évaporer B un  feu doux sans ébullition, e t  
à la fin au bain-marie, de  façon à la réduire 2 225 cc. environ;  
on a ainsi tout le tartrate de  chaux naturel en solution. 

(F) Séparation des deux  tartvates. 
Le liquide alcalin e t  le liquide acide sont mis chacun séparé- 

ment dans des vases à prdcipités - et mieux dans vases à filtra- 
tion chaude - et chauffés progressivement au  bain-marie. Des 
que la température est voisine de  l'ébullition, on la  maintient 
peu près constante. ,Ilans l'alcalin on ajoute assez d ' H U  ou 
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d'acide acétique pour lui communiquer une acidité bien franche; 
puis, toutes les cinq niiniites, on verse dans chaque vase 10cc. 
de  solution saturée d'acétate de chaux  (1) jusqu'ii 70 ou 80cc. 
II es1 inutile d'agiter. Sous I'influeiice d e  l'acidité acétique subçti: 
tutive, de I:i chaleur, de l'immobilité du milieu, l'acide tartrique 
crist:~llise nettement dans Ics deux cas sous la forme de tartrate 
de  chaux lourd. On éteint le feu après 35 B 40 minutes et  l'on 
abandonne au  refroidissenient tranquille pendant  10 à 25 heures 
en hiver, 20 Iie~ires en été. 

( G )  Lnoage et sécltn,qe des tartrales. 
Le lendemain, on aligne 3 capsules en porcelaine à bec de 

250 à 300cc.; on décante les eaux-mhres du  premier vase, et, 
avec unc plume d'oie aux  barbes taillées en brosse, on brasse le 
dépdt, puis, avec le liquitlc, on entraîne le tout d a n s  la capsule. 
Le tartrate est au fond, et les impuretés restent en suspension; on 
les d6cante dans la seconde capsule. et, de  l a ,  dans  l n  troisième; 
de  celte façon, si  quelques cristaux ont écliii[>p6, ori peut les 
ramener nu point de  dkpn r t .  JAa sEparation est encore plus nette 
en ajoutant aux eaux-mères leur voluine envii,on d'eau douce. 
On lave trois fois ù l'eau les cristaux ; on égoutte, et l'on sèche 
en p1;iç:int 1 ; ~  capsule s u r  un  ba in-mi~r ic  On doi t  surveiller de  
près, de  facon h soustraire les crist:iiix à la chaleur dès qu'ils 
perdent toute adhérence et qu'ils prennent l'aspect de sable sec. 
On n'a plus qu'à p e s e r  

Calculs. 
Noter qu'on opEre s u r  200 gr .  de  marc.  
Exemple : 
L i q u m r  alcaline. Cristaux, grain. 4,10 : 2 = 2,Os p.  100, 

D acide. )> n 3,90 : 2 = 1,95 p. 100. 
Réponse : Ce marc renrernie : 

2,05 x 0,723 ( Y ;  = Ri ta r t~n tc  de  potasse nat. 1,48 p. 100. 
1,95 = Tarlrate de chaux  naturel 2,95 p .  100. 

REVUE DES PIIBLICAY lONS FBBWÇBISES 

Soiive;tii i-CitctiTtlu nirkcl  e t  tlaicohnlt - M .  11. WEIL 
(Bull.  (le In Soc.  cltim. de France du 5 janvier 1922). - Le pro- 

( l )  Voir Derivés ta?.triqüos du v in ,  3' edition, pa r  P .  Carles, p .  159 
IFèret c t  fils. idi teurs, Bordcaiix.  franco poste, 4.80). 

(2) Miiltiplicateur pour  convertir le tartrate de chaux en bitartrate de 
potasse (voir Dérives tartriques du vin, 3. Cdition, p.  161).  . 
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céd8 est basé sur  la formation, en milieu neufre, de prEcipit6s de 
chromates basiques de  nickel et de cobalt. perrrietlarit de distin- 
guer facilement ces deux corps.  

Cobnlt. - Si, à. une solution d'un sel d e  cobalt. on njoute une 
solution de chroniete rieutre de potasse à 1 0 p .  200, il se formeun 
précipité ro71,qe-bimun de chromate basique CrOtCo, CoO, Aq. 

Si la solution cobaltique est suffisamment concentrée (plus de 
Q;2 p. IOO), le précipilé se forme à froid iiu bout de quelques ins- 
tants et adhère fortement ;lu verre. Ilans le cas de solutions très 
&tendues, il faut faire bouillir I,e priicipité est soluble dans les 
acides, i n h e  très faibles, ct dans ~ ' a i n n ~ o n i a ~ u c .  La potasse et  
la soude le décomposent. 

On peut déceler ainsi 0 gr. 000032 de  cobalt. 
1Yickel. - L e  précipitd de  chrorniite basique ne se forme que 

très leriterrierit à. froid, ru&rrie en solution cunceritiée; il faut 
chauffer pour obtenir une prkcipitation rapide. 11 se forme alors 
un précipité brun-chocolnt  de CrOLYi, 2Si0, qui  se diffirencie net- 
tement du précipité cohnltique par sa coloration, son aspect et 
son peu d'adhérence au verre .  

Ce précipité est très soluble dans les acides et l'ainirioniaque. 
La rkactiori a lieu encore dans  des solutions contenant O gr.000028 
de nickel. 

Nickel e t  cobnlt .  - Dans une  solution contenant ces deux 
métaux en qiiontitks Fquiviilentes e t  sui'fisiiiiiment iinportnntes, 
leur caractéris:ition est filcile ; soit. piir exrrnple, une solution 
contenant par  litre Osr. 00371 de cohnlt et 0,00139 de  nickel. 

Or] ajoule à froid un  peu dc solution de chrbm;ite neutre de  
potnsse à ! O  p. 100 ; le cnhalt SC prckipitr, ; on filire; le  filtrat,iim 
renferme le nickel et un peu de cobalt ; on porte 100° ; le  chro- 
mate basique d e  nickel se précipite avec sa coloration brun cho- 
colat caractéristique. 

Si la solution contient beaucoiip plus de cobalt que de nickel, . . 

on porte, comme ci-dessus, le  filtïalurn h l'ébullition ; le nickel se 
précipite avec un peu de cobalt;  le prkcipitk e ~ t  ensuite dissous 
dans l'ammoniaque 112 e t  froid ; la solution amnloniacale 
est placée dans une petite capsule ; on chauffe pour chasser 
AzIl' et concentrer. S'il g a du nickel, le précipité de chromate 
basique apparaît avec s a  c o l ~ r a t i o n  caractéristique, tandis que 
celui d u  ctirorriale de cobalt vire au  vert sale. 

Il faut avoir soin de laver les nrkcinit,és afin de les rl6barrasser 
L L 

de leur excès de  chromate alcalin. On p ~ u t  ainsi trouver 2 partie 
de nickel en présence de 100 parties de cobalt. 

Si le nickel prédomine (30 de iVi pour 1 de  Co), la précipitation 
du cobalt ne se fait plus h froid ; i l  faut alors faire bouillir, dis- 
soudre le préci pi t i  daris I'airiirior~iaque h 1/2 et  h n p o r e r  In solu- 
tion comme précéileiument. S'il y a du cobalt, il se i"orrne un  
dépdt vert sale. 
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Toutes ces réactions ne se  produiseiit qu'en milieu cornplkte- 
ment neutre. 

D o n m g e  de I'aclde dtrlqne diins le lait. - M .  DES- 
MOLLIÈRE (Bulletin des s c i ~ n c c s  phal-rnacologzques d'octobre 1910). 
- La présence d e  I'acide riti.iqiie dans  le lait de vache a dté 
signalée, en 2888, p a r  Soxhlet, qui en a trouv6 environ 1 gr. par 
litre ; pour l'isoler, il neutralisait  l'eau de chaux; 
il concentrait le  petit  lait e t  il obtenait un  prkcipité cristallin, 
composé en majeure partie d e  citrate d e  chaux .  

En 1894, M. Vaudin a également indique la présence de l'acide 
citrique dans le  lait ,  et il l 'a isolé en le précipitant k l'état de 
citrate de plomb ; il admet  q u e  le lait  d e  vache en renferme de 
1 g r .  à 1 g r .  50 p a r  litre. 

E n  1898, 41. Denigès a indique une  réaction trEs sensible per- 
mettant la recherche de l'acide citrique ; cette rEaction consiste h 
porter à l'ébullition la solution d'acide citrique e t  3 y ajouter un 
peu de sulfate mercurique préparé d'aprtis la formule de  M. Deni- 
gès ; on verse ensuite dans le tube quelques gouttes de solution 
diluée de  permanganate de potasse ; p a r  oxydation, I'acide citri- 
que  donne de I'acide acétone-dicarbonique, qui forme, avec le 
sulfate de mercure, un composé blanc insoluble ; s i  l'on compare 
le  précipité ou le trouble obtenu de cette façon e n  opérant sur le 
petit-laitavec le précipité ou le trouble obtenu avec des solutions 
d'acide citrique de  titre connu, on peut doser approximativement 
I'acide citrique contenu dans un  lait,. 

Or RI Desmoulière a constaté que ce procédé est t rès  infidèle, 
attendu que le lactose et  le chlorure de sodium entravent la pr6- 
cipitalion; la présence de  l'acide sulfurique libre que contient le 
réactif est loin d'ètre sans  influence sur  l a  précipitation. 

11 a été amené à établir le procédé suivant :  200cc.de lait, addi- 
tion& de  100 cc.  d'acide acktique & 2 p.100, sont portés à I'éhul- 
lition pendant quelques instants au réfrigkrant ascendant ; après 
refroidissement, on filtre ; 150cc. de filtratum (correspondant h 
100cc. de  lait) sont évaporés nu bain-marie ; lorsque l'extrait 
devient pbteux, on l'additionne de 2 h 3 gr.  de silice purifiée, et 
l'on agite jusqu'k dessiccation complète ; après refroidissement, 
on ajoute 3 cc. de S O q 2  diluir (à O gr.20 par  cc.), et on laisse en 
contact pendant 3 ou 3 heures, en t r i turant  de  temps en temps 
(pour les laits de femme, de  chèvre, d'inesse ou de  brebis, qui 
renferment moins d'acide citrique que le lait d e  vache, on ne 
prend que 2 cc. ou 2 cc. 5 de SO'HZ) ; on  incorpore alors h la 
masse 3gr. de silice, puis on introduit ce produit pulvérulent 
dans une petite allonge en verre, e t  l'on épuise p a r  l'éther pur 
saturé d'eau. 

Dans tous les dosages qu ' a  effectuds M. Desmoulières, il a 
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recueilli un lilre d'étlicr, qucirilité piui; que suîfisaiite pour criLi-;ri- 
lier tout l'acide citrique. 

On évapore la liqueur éthérée à basse terripérature; on repr-end 
le résidu par l 'eau;  la solution aqueuse, amenée à un  volume 
déterminé, contient, en plus d e  l'acide citrique, de  l'acide acéti- 
que et quelquefois un  peu d'acide phosphorique; sur  une partie 
de la solution, on  dose I'acidilé totale, puis l'acide phosphorique 

- - 

s'il y a lieu. La deuxiEme partie est employée au  dosage de  l'aci- 
dité volatile. En retranchant de l'acidité totale celle provenant 
des acides acEtique et phosphorique, on obtient l'aciditb due k 
l'acide citrique, et par  suite le poids d e  cet acide. 
M. Desmoulière a eBectué de  nombreux dosages sur  des laits 

de vache, de chévre, d'anesse, de  femme, de brebis et de jument ,  
et les chilyres qu'il a obtenus sont généralement supérieurs ceux 
indiqués par  d'autres expérimentateurs, parceque ceux-ci ont  eu 
recours A des procédés de dosage moins rigoureux. 

Pour les laits de vache recueillis cilins les fermes des environs 
de Paris, la moyenne a été d e  2 gr.220 d'acide citrique p a r  litre 
d e  lait. Pour le  lait de vache d a n s  les dépôts, la  moyenne 
n'a été que de 2 gr.  040. 

Pour les laits de jument, la moyenne a été de  2 gr.198 ; pour 
les laits de Chbvre, 1 gr.386 ; pour les laits dlâ.nessc, Ogr.954; 
pour les laits de  femme, O gr.  785, e t  pour les laits de brebis, 
lgr.075. 

M C t l i o t l e  biologique de caractérination drn vlan- 
des dc ~~~~~~~~~la. - M. A .  SAIST SERNIN (Arch iues  de 
médecine nnrnle, 1920, p 13t et 206. - M .  A .  Saint-Sernin a appli- 
qué ?i la caractérisation des viandes de boucherie la réaction de 
Bordet-Uhlenhuth. Bordet a rnontr6 que, si l 'on injecte a un ani- 
mal, un lapin par  exemple, du sang défibriné d'un animal diffé- 
rent, comme le bœuf, le sérum du  lapin qui a reçu l'injection 
acquiert la propriété d ' a ~ g l u t i n e r  et de  dissoudre les hématies du 
sang de bœuf. Le principe actifdes sérums ainsi obtenus a reçu le 
nom de précipitine-: le pouvoir précipitant est dti a u  sérum ou  au 
plasma seul ; les hkmaties ne  jouent aucun rûlc dans sa produc- 
tion. C'est la globuline seule qui produit la précipitine, A l'exclu- 
sion des autres albuminoïdes. Les nombreuses expériences faites 
ont  prouvé que, si  les precipitines ne sont pas d'une spkcificité 
absolue en ce qui touche à des matières albuminoïdcs très voisi- 
nes, elles ont néanmoins une spécificité qui n'a p;is é t i  itiise en 
déraut, si on les cornmrc a u x  matières alburninoïdes des e s ~ è c e s  
Ctranqères. Cette mithode de  diagnose a é i é  étendue aux ;as de 
matières alhuniinoïdes diverses. Suivant les besoins, on in,jecte à 
un lapin, à l'aide d'une seringue de Roux, 5 cc. de sérum de  sang 
de cheval, de b ~ u f ,  de mouton ou d e  porc, tous les cinq jours et  
pendant au  mains trente jours;  deux ou trois jours après lac der- 
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riiére irijection, on prend du snn; au lapin, en lui coupant le hout 
de l'oreille. 11 la veiiie iiiarginolc de celle-ci, qui fourilit siifisarn. 
mentde  sang et de s2ruiii pour deux ou trois expériences, tout e n  
ne sacrifiant pas le I ~ i p i n ;  le sang est recueilli dans un tube A cen- 
trifuger les urines; le tube est bouché et porté B la glacière ou 
dans un lieu frais ; le lendemain matin, le sérurn s'est séparé du  
caillol; souvent le séruni est très limpide et peut ètre employé 
sans  avoir été filtré. I I  est ensuite mClangé avec la niaceration de 
l a  viande d e  boucherie à caractériser, e t  cette rriacériition est obte- 
nue avec de l'eau salée à 7 p .  1000. On nict parties égales de 
sérurn et de riiacéri, et on laisse Io tube au  repos à la ternpéra- 
tu re  de 25" environ. Si le Inpin a reçu une injection de  sérum de 
sang de barui', et si  le niaciré a été fait avec de la viande de bmf ,  
on ohtient un trouble a i l  hout d'une heure;  n n  véritable préci- 
pit6 floconneux se forme au b o ~ i t  de trois heures et  gagne le fond 
d u  tube si le conliict est prolonge ; a u  cours des essais, les tubes 
témoins sont toujuurs restés limpides. 

Dans le cours des ~ioiiibreuses analyses qu'il a effectukes, 
M .  A .  Süint Sernin a toujours trouvé, dans les p&tés et saucis. 
suris, la pr6sence d 'une forte proportion de  mütikres arnylactes. 

Enfin, il a rermnnii que le r:airiplire et c e i h n s  antiseptiques 
iiiodifient l'aspect des t;~clics e t  exercent une action ernpèchtinte 
très énergique sur  les précipilines ; d'autres seriiblent atténuer 
seulcinerit leurs propriutés. 

I ' i~r cette inéttiode biologique, la c;iractt!risntion est possible 
dans les niéliiri~es de viandes à l p .100 ;  elle est d'une très 
grande netteté lorsque la proportion des viandes étrangères est 
pliis élevée. 

La réaction est encore sensible avec les viandes fumées et 
salées. 

REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGERES 

Analyse  du broiim iiuiiigctni.silërc. - BI.  11.-B. SWAN 
( M e t .  und chem. E11g., 1910. p. 463 ,  d'après Journ. of Soc. of 
chem. lndus try ,  1'320, p. 1062) - Ce dosage peut être elrectué 
en 6 à 7 heures. 5 gr .  de  1'é;tiaiitillon sont  traitCs à l'ébullition 
par AzO"1 ilendu d e  son volume d'exu ; on filtre pour séparer 
l'acide rnétastnnnique ; le liltratuin est évaporé avec SU'I12j usqu'i 
fumées blanches, e t  le su1f;ite de ploiiib est séparé par.filtration; 
13 liqueur est étendue B 500cc. et des portioris successives sont 
prilevkes polir les r1éteriiiiri;~tioris suivantes. 

Cuivre, aliunir~iuin, fer .  - Le cuivre est déterriiiné simultané- 
ment, 6lectrolytiquement, dans deux portions ; les deus  solu- 
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tions ainsi obtenues et exemptes de  cuivre sont utilis6cs, l'une 
pour ledosage de I'aluininiuii~ à l'état de phosphate, l 'autre pour 
le titrage du fer par le perinnnsanate de  potasse. 

Mmqanèse.  - hprks éliiniriiition du  cuivre par  électrolyse, 
I'alurriiniurri, le fer et le rnnngani:se sont si;p;irks piir l'eau de  
brome et AzI13. Jle prkcipité est redissous dans l'acide sulfureux, 
et le manganèse est déterinin6 par conversion en perrnanganatc 
par le bïsmuthatc de sodium et titrage. 

Zinc. - Après élimination du  cuivre, le zinc est diiterminé, 
soit par électrolyse, soit sous forine de pyrophosphatc, sa sépara- 
tion étant ellectube par  I'hyirogkne sulfuré duris la solution lk$- 
rement acidulée par l'acide foririique. P. 'l'. 

Coiiipositiun tlc pacirli-es (le bi-nnzci e t  de hi-ocize 
rlr:coulciiru.-MAI. T . -E .  SIIOllPE et  Gli;iNT-R00t'EL1 (Journ. 
o/"Soc. of c h n  Indt~s trg ,  Z!J10, p .  2 0 G S  - La coiripositicm de 
certiiines plmires de bronze est 1 i ~  suivante : 

Or e t  bronze. 

Alurnini uiii 

Argent . . . 

P Y , 5 4  0.06  
.??,Fi8 0 , U i  
21 ,4 t i  U, 19 
In ,  58 O,2i  
6  O,  18 
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17.0!1 0. 10 

-- 
0 . 3 3  - 
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-- 
i7,04 - 

Six bronzes colorés furent examinks. 
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Celui colorti en rose était  formé de cuivre métal coloré avec 
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-- 
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t'écarlate G et  contenait 0.3 p .  100 d e  rnatières orgariiques, priri- 
cipalement formkes par la subst;lnce colorante rouge. 

La poudre bleue était u n  alliage d'&tain el de zinc coloré p a r  
le bleu Victoria 4 K et con tenmt  3,8p.  ii)O de matières organi- 
ques. 

La poudre de colorationcoivre foricé &tait d u  cuivre contenant 
une petite quantité de  zinc et coloré avec la safranine. 5,5p. 100 
de matiéres organiques. 
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La poudre violelle était de l'étain contenaiit une petile prupor- 
tion de cuivre, coloré avec le  violet neutre B, mélangé avec un 
peu de matière colorante rouge. 

La poudre vert  clair était u n  bronze (cuivre, zinc et  traces de 
plomb) coloré avec le ver t  malachite. 4 , 3 p .  ll)0 de matières 
organiques. 

La poudre vert-olive était aussi u n  bronze coloré p a r  un  vert 
brillant ou vert-malachite G, contenant 5 , 9 p .  100 de matières 
organiques. P. T.  

Dosage du thorium daiin les sahles nionazltén. - 
MM. R .  J. MEYER et M.  SPETER (Zei tsch.  f. analyt. Ci~ernie, 1921, 
p .  118). - Les plus faibles quantités de thorium sont décelées en 
présencedes autres terres rares  au  moyen de l'acide iodique. Lors- 
qu'on acidule les solutions à essayer avec AzO" et qu'onles addi- 
tionne d'une solution concentrée d'acide iodique ou d'iodate de 
potasse dans beaucoup d'Az03R, les iodates des autres terres 
se redissolvent facilement par  agitation, tandis que le  précipité 
d'iodate de thorium reste insoluble. Comme réactif, on se sert 
d'une solution de  25 gr .  d'iodate de potasse dans 200cc. d'Az0311 
(il = 1,4U) et2Occ. d 'eau;  onajoute quelques cc. de  ce réactif, & 
froid, A la solution a essayer, acidulée par  Az0311, et l'on agite. 
Il faut observer cependant que les éléments voisins d u  thorium, 
notamment le cériuni danssa  forme tétravalente, lezirconiurnet le 
titane, se corriportent de  rriSrrie en présence de l'acide iodique.On 
peu t  néanmoins distinguer le thorium, puisque l'iodate de  zirco- 
nium est soluble dans l'acide oxalique, que la présence de l'acide 
titanique est fac,ile à reconnaftre a u  moyen d c  I12S et que le 
cérium tétravalent peut être réduit par  l'acide sulfureux. 

On chaufk  50gr .  d u  sable monazité avec 100cc. de SO'I12 con- 
centré pendant 5 à 6 heures k 230%nviron, dans une capsule en 
fer B parois épaisses. AprCs refroidissement, on verse la masse 
dans 500cc. d'eau froide, e t  l'on agite jusqu'à ce que les sulfates 
soient redissous; le liquide est alors versé dans  une fiole de 
I litre, et l'on complète ce volume ; 100 cc. de cette solution, 
correspondant à 5 gr. de  sable monazité, sont mélangés avec 
50cc. d'Az031I (D = 1,40), et  le mélange est refroidi dans un 
courantd'eau froide; on ajoute alors une solution pr6alnblement 
refroidie de 15 gr .  d'iodate de  potasse dans. Mec. d'Az03H con- 
centré et  30cc. d'eau. II se produit u n  précipité blanc flocon- 
neux d'iodate de thorium, -qu i  se dépose rapidement ; après 
une nouvelle agitation, on laisse déposer pendant une demi- 
heure, e t  l'on filtre ; le lavage du becher se fiiit avec un  liquide 
contenant 2 g r .  d'iodate de polasse dissous dans 50 cc. d'Az0311 
dilué et 200cc. d'eau. Cornme le lavage d u  précipité sur  le filtre 
ne se  fait que très lentement, on  le fait repasser dans le bécher 
au  moyen du liquide de lavage ; on l'agite avec environ 100ccl 
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de ce liquide, et I'on fait repasser sur  le meme flltre. Le prkci- 
pité contient encore des quanlités considhrnbles de cérium, qui  
doivent étre enlevées par  une nouvelle p r k i p i h t i o n .  On fait  
passer le précipité dans Ic becher avec de 1'e:iu chaude ; on 
chauffe le liquide jusqu'au voiùinnge de  I'ébulliticin, et I'on 
ajoute goutte à goutle et en agitant 30cc. ~i'Az0~1-l concentre, 
ce qui met l'iodate en solution. La reprécipitation de l'iodate a 
lieu par addilion d'une solution de 4 g r .  d'iodate de potasse 
dans un peu d'eau chaude et u n  peu d'Az0311 dilué,. Après 
complet refroidissement, on filtre s u r  le filtre précedeminent 
utilisé, e t  on lave de la rnéme rnnniére. L'iodate de thorium 
est alors cornplbtement exempt de cérium, mais  peut contenir 
encore de très petiles quantités d'acide titanique et  de  zirco- 
niu~ii. 11 est détaché du filtre avec de I'eau et  mis en solution 
par chauffage avec 11CI et del'acide sulfureux. La solution est pré- 
cipitée par I'arninoninque % l'ébullition, nprés quoi on lave I'hy- 
droxyde avec de I'eau chaude ; on le dissout dans llCl dilué ; on 
filtre et I'on prkcipite par  un excès d'acide oxalique. Apres com- 
plet éclairciss~rnent de  la liqueur. l'oxalnte est recueilli s u r  u n  
filtre, lavé avec de I'eau faiblerilent acidulée par  H U ,  calciné avec 
Ir: filtre et pesé à l 'état d'oxyde de  thorium. N. B .  

D o s ~ g e  voloméîrlqnc do cfirioni dnns la eCrltr e t  
IR I ~ O I B R Z ~ ~ C .  - MM. F. G. METZGER et HEIDELBERGER 
(Journ. of Sociely of chem. Indristr.y, 1920, p. 604) .  - La méthode 
consiste doser le ckrium p a r  oxydation avec le bisinuthate d e  
sodium, avec réduction ullérieure. 

La c i d e  (0gr.S) est fondue avec le bisulfate d e  poiassium ; le 
produit fondu est repris p a r  390 cc d'eau froide et acidulé avec 
5 cc. de S0411?, et  on laisse en contact jusqu'à dissolution de tous 
les sels basiques. 

La monasita (Oy.6)  est décomposée en chaiiffant avec SO'Ha 
pendant au moins 6 heures ; la solution est verske dans I(5Occ. 
d'eau glacke, puis on laisse reposer jusqu'h dissolution des sels 
basiques. 

Dans l'un ou l'autre cas, l a  solution obtenue est filtrée, puis 
chauffée B I't5bullition, et  les terres rares sont précipitées par  
addition d'un grand excès (100cc. ou davantage) d e  solution 
saturée d'acide oxalique ; on laisse reposer pendant une nuit, e t  
l'on filtre les oxalates, qu'on lave avec une solution d'acide oxa- 
Ilque à i p. 100 ; on les fait ensuite tomber di] filtre CL l'aide d'eau 
chaude, e t  on les convertit en hydrates par  ébullition avec NüOH. 

Le précipité est filtré, lavé à l'eau chaude et  dissous s u r  le 
filtrenu moyen de SOiI12 di lué;  on dilue à 100cc. aprEs addition 
de S04Ha en quantité suffisarite. pour avoir 20gr .  de  SO'lla con- 
centré ; on inlroduit 2 gr. de sulfate d 'ammonium, puis on oxyde 
au  bismuthate de sodium (4 gr.) .  - P. . T, . .. 
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Rcolierohe d e i  aadtniam en présence du anlvre 
PAP I'liytlrnpènc * o l h r 6 .  - XM. L. WOHLER et 2. VOI\ 
ITIIISCIIRERG (B~1*içhle ,  2 920, p. 7 33, d'aprPs J o w n .  of Soctetg o f  
chrm. Inil.. 1910, p. 456). - 1.a niéthode de  recherche d u  cad- 
mium en présence -du cuivre, par l'h ydrogkne sulfuré. dans  la 
solution aininonincale à laquelle on ajoute du  cyanure de potas- 
sium, jusqu'ii disparition de la couleur hleue, peut donner lieu B 
des erreurs. 

Frequemincnt, m h e  en I'absencedu cadmium, de petites quan- 
titPs d'un précipilé roiiçc.or<in;é se forment, spécialement si la 
snlutioii est t'roide et sans excès de  cyanure d c  polassium. Ce 
pricipité est formé par  la disulfosamide C2fILAz2Sa. 

P. T. 

Ana iysc  d e s  A I I IR~~s d ' k t i ~ i n .  - Fr .  KIETRE[BER 
( O E s t e m .  clzenl. Z~ib., juin i910, p. 14,G).- L'auteur recommande 
Ia méthode suivante pour l'analyse des allinges nntifrictions et 
aulres  A base d'étain. Z gr'. d'alliagi: est dissous dans AzOaH 
cnnceniré; on ivapore t i  siccitt, et I'on chaiilTe le résidu avec 
2; gr.  de  sulfure de sodium cristalli-é jusqu'ii dessiccation de la 
masse; on rcprend par I'eiiu ; on f i l l i e  et on lave avec de l'eau 
contenant du sulfure de sod ium;  I étain, l'antimoine et I'arse- 
nic passent en solution, tandis que les sulfures d e  plomb, de 
cuivre, etc. restent sur  le filtre; on les redissout pour doser le 
plorrib à l'état de sulfate et  le cuivre I'tXüt de sulfure;  dans le 
filtratum sépnrP, de  ces derniers métaux, on recherche le fer 
e t  le zinc. 

Ln séparation de  l'étain et  de l'antimoine repose sur  la diffP- 
rence de solubilité de  leurs sulfures daris I lCl .  :1 la solution des 
sulfures on ajoute 1% moitié de son volume d'llC1 concentré; on  
lnissereposer. puis on sature pnr 112.i pendant le refroidissement; 
or] ch:iuIi"e jusqu'B dispri t ior i  d e  l'odeur de  It2S ; tout l'antimoine 
est précipité, ct I'élain reste eri solution; on  filtre siir papier 
humecté d'IIC1. et I'on s ipare  I'Ctain retenu p a r  le prilcipité en  le 
reriissolvnnt dans I'ilcide Iirornhgilriqiie et reprécipitnnt comme il 
est indiquC ci-dcssus. Lorsqu'on n 'a  que de  petites quantités 
d'antimoine, on rrdissûut le précipite dans l'acide l~ronihydri- 
que ;  on 8vaporc après addition d'AzO"I1; ori calcine et I'on péçe 
$ l'état de  Sb20'. Pour  de plus 81-arides qu;~ntités, on  titre par le 
proçCrli: Kessler; à cet effet, le prkcipité est dissous dans IlCl 
chaud ; on chasse II's par une solution de chlorure de mercure, 
et I'on tilre nu moyen du perinnngani~te de potasse jusqu'h colo- 
ration rouge (Vc2 =Sb)  

Le lillrntiiin conteniint l'étain est rendu rimmoniacal. puis aci- 
difie par  l'acide acktique, et l'on pi3écipite l'étain par 11%; le sul- 
fure est trnnsîorm4 en oxyde par  .2zO"I: on filtre; on calcine et 
l'on pèse. E. S. 
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Dosage do potassium B l'état de elileroplaîinate.- 
M. B. FRESER'ICS tZeits. f .  nngew. Chenzie, 1910, p. 1 8 k 3 ) .  - 
L'auteur a étudié avec Brinton I'irifluerice des chlorures de cal- 
cium, de m:ignésium, de  liwyurn et  de  sodium s u r  le dosage 
du potassium dans son chloriire. 

Le dosage du potassium à l'état de  chloroplntinnte s'eKectue 
dans Ics cinditions connues, le précipite étant lavé avec 1':ilcool 
à 800 et sech4 1300 avant  la pesée; il faut  avoir la prkcaution 
d'&ter qu'avant la dessiccation le chloi 'oplatibates~it aggloméré 
eu boules, car celles ci rie se d e s s k h e n i  pas convenablement. 
Pour .1 gr .50  de précipité à peser, la dessiccation est cornplete au 
bout de deux 5 trois heures; si l'on chauffe pendant plus  de  
trois hcurcs, les résultats sont trop faibles. 

En prksence du chlorure de sodium, il faut que la quantite de 
PtClb ajoutée saiL légèrement supérieure 8. celle qu i  correspond à 
l'ensemble des deux chlorures. 

Dans le melange KLl, NnCI et CaCI2, le dosage du  potassium 
donne des résultats trop élevés, lorsqu'on ne &pare pas préala- 
blevent la c h a u x ;  en séparant celle-ci h l'état de carbonate e n  
liqueur animonincalc, les résultats sont exacts.  

Meme constatation pour la présence du  chlorure de magné- 
sium. 

En présence de quantités même faibles de,BaCla, les résultats 
sont aussi trop élevhs. 

Enfin les auteurs ont aussi recherché l'influence d e  la concen- 
tration de l'alcool gur le  dosage du potassiurn dans la mélange du  
ÏïaCI et KCI. 

L'alcool B 70" donne toujours des résultats trop faibles ; avec 
I'alcnol h 95" ils son t  trop for ts ;  ils sont mt,isfaisants avec 
l'alcool :? 850. LCS auteurs recominandent de ne pas dipasser $0'. 
Avcc l'alcool plus concetitré, on risque de rédiiire piii~tiellement 
le chloroplntinnte de sodiuinet d'avoir la peséedu KaCI mélangé 
au chloroplatinate de potassium. 

E. S. 

Annlyfdctlcs 1ipdros;iiIfitcw cninii icrci~tix.  - M. P.-S. 
SISXATT (Journ. Soc. L?yer*s and Col., 1'3 10, p 57, d'après Journ. 
of Socie ly  of chem. I l i d . .  19.10, p. 422) .  - La méthode est basée 
sur l'oxydation par  l'eau oxygénée, chaque molécule d'hydro- 
sulfite donnant t niolécule de SOS1lB ; on ajoute Ogr.6 d'hydro- 
sulfiie en poudre lentement A un rnblanqe de 25cs. de NaOH N i  1 et 
50cc. d'eiiu oxygénée & 4Dvolumes environ; le mélançeest chauffë 
pour détruire l excc\s d'eau oxygénée, et l'excès de NaOII est 
détermine par SO'H2 N / I ,  Les résultats oblenus correspondent 
très bien avec ceux o b t c u u ~  par  réduction du  bleu de mCthyléne. 

P. T. 
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Détermln~tlon de l'azote ennteiia dani  la ahaux 
~s<r î&c  han* f i ~ i - i i i ~  tlc ~ m y i i m i ~ ~ m ~ I ~ I ~  ~t II<. OIC~HBIHIIIIIIC, 
MU. A.  STUTZER et  J .  SOEI,L. - Pour les emplois techniques 
de la chaux azotée, il est importanl  de diiïérencier la cyanamide 
et In dicvnriarnide. 

Généralement les deux dosages sont effectués simultanément; 
on peut aussi ne doser que la dicgan:imide. 

A .  Dosrise siinultane. Pri;pnration de l'extrait aqueun: rie ln chaux 
azotPe. - 10 gr .  de  produit sont mis dans une fiole de 500 cc. avec 
4.00 h 450cc. d'eau; on agite; on compléte 500 cc. e t  l'on filtre.La 
durée de l'agitation a une grande importance; on doit laisser la 
fiole pendiint 2 h.  112 dans l'appareil rotatif marchant la mème 
vitesse que pour les extractions des superphosphates et des 
scories. 

11 reste, malgré tout, un  peu d'azote insoluble, provenant pro- 
bablement du charbon employC pour la fabrication de la chaux 
azothe. 

Dans la solution aqueuse, on dose l'azote en traitant 50cc. 
(ou 25 cc.) p a r  20 cc. de  SO'H2 concentre dans  la fiole Kjeldahl et 
faisant bouillir pendant une heure. 

Pi+cipilution de la qanamide  arge~itique. - Les auteurs ont 
abandonne le titrage pour  le dosage de l'azote dans  le précipit6 
argentique ; ce dernier procCdé donne des  résultats aussi exacts 
que le titrage tel que l'a indiquk H. Koppen (i), et il est plus 
facile à e x t h t e r  dans u n  laboratoire d'analyses agricoles. On  part 
d'une solution de 100 cc. d'acétatk d 'argent  dans 400 cc. d'amrilo- 
niaque ii 10 p .  100 e t  une  quan tité d'eau suffisante pour faire un 
litre. 25 cc. de 1:i solution aqueuse de chaux  nzotCe, corrcspondiint 
à Ugr.50, sont mélangés dans u n  becher avec 10cc. de la solution 
d'acétate d'argent; le précipité d e  cyanamide argentique est 
recueilli su r  un  filtre (exempt de  composés azotés) e t  égoutté; 
avan t  de procéder au lavase, on sépare le liquide filtr8 ; on lave 
le précipité, e t  l'on dose ensuite l'azote suivant  le procédé Iijel- 
dah l .  

Dosaqe de l'azote de l n  dic!pnanzide. - Du premier filtratum de 
l~operalion ci dessus, on prend 2Jcc  (correspondant à Ogr.357 d e  
chaux azotée), qu'on additionne de  10 cc. d e  lessive de potasse h 
10 p.  100. 11 se  préci pile de la dicyanamide argentique si le pro- 
dui t  an:ilysé en contient. II est bori d'essayer l'eau de lavage de 
l 'opkrati~in précidente en l'alcalinisant par  la potasse; dans tous 
leicas, ' i l  nTy en a que t rès  peu. 

Le prkcipité est  filtré e t  traité pour  le dosage d'azote; pour 
plus de précision, on, traite ensemble les précipités de deux opé- 
rations menées de front. 

On a trouvé, comme azole de la dicyanamide, dans le produit 

(i)  Landw. Versuchstationen. T. 70, p .  445. 
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Odda  (Norvhge) O , t  1 p.400 ; Manobo (Suède) 0,07 p.100 ; Miihtual 
près Bromberg 0,23 p 100 ; Kniippsack p r i s  Erühl U.11 p .  200. 

Dosuge stipari de I'azole de A L  dicp i za~irzdc .  - On ne truite pas le  
produit A analyser par  l'eau, mais par l'nlcool B (Ji0, 10 gr .  de 
chaux azotée sont traités p a r  250 cc de  ce dissolvant dans  une 
fiole de 1/2 litre; on agile pendant  une heure ; on filtre; on pré- 
Iéve 100cc. (correspondant h 4 g r .  de chaux azotée), qu'on éva- 
pore au bain-mariejusqu'h siccité ; on reprend par  I'eau chaude ;  
o n  ajoute 10 cc. de la solution d'acétate d 'argent ;  il se séplire u n  
peu de cyanamide argeniique, qu'on sépare par  fillriition; on  
lave à l 'eau; dans le filtratuin réuni aux eaux de liivoge, on 
ajoute 20 cc. de lessive de potasse; on sépare la dicganamide 
araentique pour y doser l'azote. 

La solubilité de la dicyanamide B 13"est de 22 gr .  6 par  litre 
dleau,de 12gr. G dans l'alcool absolu. Ce dernier procédé a l 'avan- 
tage de permeltre d'opérer s u r  une prise correspondant à 4 gr. 
de substance. 

E. S. 

Donage d o  sonl'ime tlniin Ic gi-apliite.  -Al J .  CIBULKA 
(Journ. of Suc. of chem. I n d z t s t ~ g ,  1'310, p. 945). - Ogr.5 de gra-  
phite, placés dans une nacelle en platine, sont  incinérés en cbouf- 
fant au rouge dans u n  courant d'air sec ou d'oxygène dans u n  
tuhe h combustion de 28 iniilim. d e  diamètre et  30 centiin. d e  
longueur, muni de tampons d'amiante. L'anhydride sulfurique 
formé est reçu dans un  appareil d'absorption de Lunge contenant 
u n  mélange de  SOcc. d'eau oxygénée (3 p. 100) et 20cc. d'eau. 
L'opération dure 1 B 2 heures, à raison de  1 & 2 bulles par  seconde. 
S04HVorrné est titré avec la soude caustique N i l 0  e t  le méthyl- 
orange cornrne indicateur, e n  déduisant la quant i té  d'alcali 
nécessaire pour neutraliser l'acidité libre de l'eaÛ oxygénée. 

P. T. 

Détern i ln~ i io i i  d e  l a  valenrtlii  I l ~ i o i . n r c ~ c i t l e  c l ' ~ m -  
moiiitim. - M .  K .  UEUSSEN (Zcits .  f .  angew. Chernie, 1910, 
p. 1257). - Le bifluorure d'ammoniuiii est employé en brasserie 
pour le nettoyage et  la désinfection des tuyauteries. 

Pour le titrer, on en pèse O gr. 05 B O gr .  08 dans  un creuset en 
platine de 20 cc. de capacité ; on ajoute quelques gouttes d'eau, 
puis un excés suffisant de liqueur de  baryte de force connue ; on 
recouvre le creuset d'un verre de montre et on laisse reposer 
pendnnl une nui t  sous une cloche de  verre; le creuset est ensuite 
placO au bain-rriarie et  chauffé lentement jusqu'k ébullition, c e  
qui doit demander 4 à 5 heures;  on retire le verre d e  rnontre d u  
creuset, e t  on  laisse encore penrlant quelques minutes au liain- 
marie jusqu'8 ce que l'odeur de  Azl13 soit à peine perceptible ; 
on fait passer le contenu du creuset. dans une fide; on rince-b 
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l'eau et l'on cbaufye B 90-100' jiisqu'b disparition corripléte de 
l'odeur d'AzI13 ; on redissout dans le creuset la baryte et le cnrbo. 
nate de  b:iryle par une quantité coiinue de HCl K/1 ; on trans- 
vase dans la fiole, et, s'il est nécessaire, on ajoute encore de 
l'acide tilré pour en avoir un esc&s;  cet excès est 6viilué avec une 
liqueur titrée de baryte  avec le  phBriolphlaléine coinrnk indicn- 
teur  ; on  calcule en HFl.  

E. S. 

Donagc, d e  I'rrcbtoaic par l'iode. - M. le Df KRhL'sS 
(Apollteliw Zeil., 1010, p. 23). - Pour doser l'acétone dans l'urine, 
on distille celle-ci ; on introduit le distillatuin dans un flacon 
de 200 A 300cc.; on ajoute 30cc. de  solution alcaline normale, 
puis 20 cc. de  solution N/10 d'iode; on agi te;  on acidifie h l'aide 
de  30cc. dJ1lCI (D = 1.023) ; il se produit une colorntion hrune; 
on  titre I'excès d'iode à l'aide d'une solution NI10 d'hyposulfite de 
soude en préscnce de  I'einpois d amidon. 1 cc. de  solution d'iode 
N/10 correspond S Ogr.000067 d'acélone. 

M. Krauss a constaté qu'on n'obtient pas de résultats concor- 
dants en faisant plusieurs dosages par  ce proc&ié avec la m&me 
urine, et, en opérant sur  des solutions aqueuses d'acétone pure, i l  
a observé que ces différénces se produisent lorsque l'acétone ne 
reste que peu de temps en contact avec l'iode ; a u  contraire, les 
résultats sont constants si le contact dure u n  quar t  d'heure avant 
l'addition d'HU. 

ICswncc cl'anin. - M A .  W .  KNAPP (Phnrmncezilical Jour- 
nal, 1910, 11, p. 144). - L'analyse de deux fichantillons, â$s, 
l'un de  8 A 10 ans e t  l 'autre de  plus de  23 ans ,  a démontré les 
faits suivants : 

La densité augmente et peut atteindre 1,092 ; le pouvoir rota- 
toire passe de  gauche à droite; les points de fusiOd et de solidi- 
fication s'abaissent ; l 'échantillon de 23 ans  est resté liquide 
- 15O; la solubilit4 dans l'alcool pur  ou dilue augmente; le 
résidu de l'évaporation à 100" augmente également ; la quantité 
d'iode absorbée diminue, de rnèrrie que l'indice de rkfraction; 
enfin, la pourcentage d'huile bouillant a u d e s s u s  de 2300 aag- 
mente. 

A .  D. 

Recl icre l i c s  nnr leu RICAIO~IICR do I'angnstiirc.  - 
B I M .  TROEGEll  e t  H. RUNSE (Phn~mtrc~ut ischs  kit., 1920, 
p. 828). - Les alcaloïdes isolés jusqu'nujourd'hui de 1'6corce 
d'angusture sont : 1;i cusptiriiie, la galipirie, la  cusp:iridine,la 
galipidine, la cuspiiréine et un nouvel alc;~loïtie non encore étudik. 
 esa auteurs se sont avant tout efforcés de déterminer les forrnu- 
les de la cilspar6ine et du nouvel alcaloïde. P o u r  la cuspiiréine, 
ils ont ~ P O U V ~  que la formule admise j u s q u ~  maintenant est 
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fsusee; la véritable formule est C1s~i~AzO2. Les auteurs  ont  &u- 
dié l'action de l'acide nitrique s u r  la cusparine, e t  ils o n t  chnngk 
la formule du dérivé nitré. La galipine et In salipidine, en adinet- 
tant que les formules C201J2'Az03 et  Cig11igAzU3 soient exactes, 
doivenl être regardées comme des corribinnisoiis dihydriques de  
la cuspnrine et  de la cusparidirie. 11 est assez étonnant que la 
galipine contienne trois groupes inéthoxyliques, tandis que, dans 
Iâ cusparirie, on rie peut déceler qu'un seul rriéllioxyl- T I  est pro- 
bable que la gnlipine, & en juger par  ses dbrivés, contient aussi 
trois groupes rnéthoxyliques. Uans le nouvel nlcnloïde. que les 
auteurs appellent a n g o ~ l w i n e  et  auquel ils attribucnl la forrriulo 
C1"Hi5AzO', corps à point de fusion très élevé etr icheen oxygène, 
i l  n'a pas 6té possible, faute de quantite suffisante de produit,  de 
déteriiiiner les groupes méthoxyliques. 

A.  B .  - 
Grai s se  tl'oic. - M. J .  L. MAYER (?'i~nrmaceuticnl Journnl, 

1910, II, p. Y4). - Cette graisse a une couleur jaune d'or et une 
odeur caractéristique. 

Densité b 40° = 0,8987. 
- 4 00" = 0,8692. 

Point de fusion = 1405. 
Indice de rCfrnction à 400 = 1,4595.. 
Acides libres = 0,309p.100 en acide oléique. 
Indice d'iode = 72,66.  
- de saponification = 192,O. 
- de  Reichert RIeissl - 0,385. 
- dlHehner  = D4>44. 
- de Maurnent5 = 33075. 

20gouttes, additionnées de 2 gouttes d c  S041-12, prennent  a n e  
coloration jaune-verdâtre; le mélange devient brun-rouge8tre par 
agitation. 

Pour les acides gras, on trouve : 
Point de fusion = 3805. 
Indice de réfraction = 1,4528. - d'iode = 69,37. 
L'indice de réfraction est déterminé au r6fractométre d'Abbe, 

et l'indice d'iode p a r  le procédé Hanus. 
A .  D. 

némctlon tln pyrniiiiticmi. - M. PÉVESASSE (Bulht in  de 
l'Union phrirmnc~utique de Chnrleroi d'octobre 29 10). - Si l'oh 
ajoute h une solution de pyrnmidon quelques gouttes d'une solu- 
tion étendue d e  nitrate d'argent.  il se produil une cdoratiori bleue 
intense, qui passe au violet, avec d'argent métallique. 
Si l'on ajoute hz03H en grand excès, le précipite se redikaeut, 
mais la eoleration persiste pendant quelque temps. 
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Si l'on njoute AzOSH B une solution de pyrnmidon, on obtient 
u n e  coloration bleue, qui disparaît  immédiatement en présence 
d ' u n  grand excés d'acide. 

T o n r n e ~ o l  n c n ~ i l i i e .  - RI. A .  PUSCHEL (Phn~nlaceuticai 
Jorirw~l, 2910, Il ,  p .  343). - La solution aqueuse de tournesol 
est  adilitionnke de SOL1l' h 4 p. 100 jusqu'h formation d'un préci- 
pité brun-rouge foncé, qu i  piiïiiît 6tre u n  sulfonnte de la  matibre 
colorante violette. On filtre; on lave le prEcipitd h l'eau froide ; 
o n  le dissout ensuite dnns l'eau chaude, e t  la solution, neutra- 
lisee par  la soude, est  très sensible et stable. 

A. D .  

Rksct i f  cio carnniei .  - III. P.  LICIITHARDT (Pharm~ceu- 
tical Jownal ,  Z ) I I ) ,  II, p. 761). - Pour préparer  ce réactif, on dis- 
sou1 1 gr. de tannin dans 30 cc. d'eau ; onajoute Ogr. 75 de 30b11' 
(D = 2,840) ; il se  forme un qui se  redissout; on corn- 
plhte avec de  l'eau le volume de  50 cc. ; on filtre après 24 heures 
d e  repos ;  ce réactif donne, avec le caramel, u n  précipité brunâ- 
tre. II convient de chaulfer le mélange de  l'extrait ;ivec le rknctif 
pour  dissoudre le précipilé qui  se  forme d'abord et d'abandonner 
l e  tout au repos pendant  12 heures ; le précipité qu'on observe 
alors est d a  au  caramel. 

A.  D. 

D(.tlnnl~lriiirtit tlc I'siiiggclaiii~c pnr I'(.niiilsiiic. - 
M. ROSENTLIALE1~ ( A d r i a  der I'li~r mncip,i 010, p. 53k).- D'après 
l'auteur, le dédoubleinent de l'ninygdnline sous I'iiifluence de 
I'émiilsine se produit en trois phases successives, et, dnns cha- 
cune de  ces philses, intervient u n  ferment spécial, contenu d a n s  
l'émulsine : -1" le premier de  ces ferments, ~ ' n ~ n ~ , ~ d r r l n ~ r ,  produit 
du  glucose r et de I'amg~donitrile-glucoside ; 2" celui-ci est 
décomposé par  un  autre  ferment, la glrlcosid~zse-$, en glucose-? e t  
benzaldéhyde-cyanhydrine-d ; 3' enfin-celle-ci est dédoublée par 
u n  troisième ferment, l 'oxpit~.iluse-p, en acide cyanhydrique et 
aldéhyde benzoïque.. . 

Rrclicrcl ie  da I'rirshinone tlnnn l 'ur ine .  - M .  &EU- 
MAKN (Phaimacedische Ccrltrnlhalle, 19 10, p. 735). - L'auteur 
procède d e  l a  façon suiwinte : on ajoute h quelques gouttes 
d'urine 5cc. d'acide ncCtique cristallisable e t  une solution alcoo- 
l ique d'orcine; on chauffe, et l'on ojoute gciulte ii goutte de 
l'acide sulfurique concenlré. S'il se  produit une  coloration verte, 
passant  ensuile au violet, on peu t  conclure à la prCsence de 
l'arabinose. -- 

A, B. 
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:.Rilier miët lqnc. - MI; If:tBER\TASN~et BRÉHYA '(FhnrS 
m ~ c e ~ t l î c n l  Jo imnf ,  1910, 1, p: 361). - LeS divers  n u t e u ~ s  (l in;-  
npntdes chi!Yrp.s va r i ;~h l r t s  pour  le pnin t  cl'éhiillitinn d e  l'éther 
acitique rde 7 1 ° K ~  7 7 " s ) .  Ces vii i i i t ioiis  proviennenl  d u  p lus  o u .  
moins de pureti rl i i  p ro  lu i t .  L'kther acé t ique  p u r  bout h 76°-77Q ; 
celui qu i  bout ii 70"-72'  es t  u n e  coinbinnison r l ' i i n e i i ~ o l 6 ~ u l e d ' ~ l -  
cool éthylique et d ' une  molécule d'acétate d'éthyle. 

A. D. 

1 , ~  plinnnlitc, nniivcl CII,DPR~Y ( C h ~ ~ l t .  Z e k ,  in io ,  
p. 387).- Ln phonolite es t  u n  mélange de san id ine  et d e  n é p h é -  
Iine contenant O p .  200 de potasse,  don t  env i ron  3 p. 100 s o n t -  
solubles dans 1-ICI . 

P .  T. 

BIBLIOGRAPHIE 

Trait+ ale cliiiaiic nrp~iialqnc, pnr .k. F. H O L L E ~ ~ A N ,  pro- 
fess~iir de chimie à 1'Universile d'Amsterdam, I r e  édilion I'rancaise, 
i.i,adiiiie par hlrircel I ~ E I I S H E I B I ,  tlx-préparaleur k la Fii(:iilIé des scienct,s 
d'e P H ~ ~ s .  I voluiiie d e  518 11agcs ((;csislei., i,dili>ur, 1, rue de Rlétlicis, 
Paris). Prix du voliiinv cari onnr  : 16 ~ ~ A I I C S .  - KOU+ ne saurions iirieux 
f!iire, polir 1irr.scnler cc volume nos lccleiirs, que de reproduire la - .  
prel'ace de M. HALLER : 

r( Les bons traites démenla i res  dc chimie organique ne manquent.  
pas en Frnncc. 

La trarliiclion et la publicalion, dans nolre langue, d'ouvrage$ 
étrangers, pniirront donc seinblcr aiipci~fliies, voire mènie inulilcs 8. 
cerlliiris e s p d s .  'Trl ri'rst cc.p~nd:int  pas notre avis .  

cl Sans doute, qiiand i l  s ' ~ g i l  il'iine science positivc e t  experiinent~lë:  
coinine l'est celle qiii fait l'objet ile ce voliiiiir, les fails et les pliéno-: 
m h s  se suffisent A eux-inéiiies polir Iiii rlonner de  l'iiitértt, quelle 
que soit la licngiie dans Ioqiii.lle ils snnl d,,crits oii exposes. 

o Nais si 1 ~ s  füils e t  les pliénoiriènesliien o l i serv~~s  nesont  pas so je t t  
h varialiriii rl'un pays B un niiline. il n'rn es1 liai moins vrai qu'ils peu- 
vent coii ipoi~l~r,  r1;iiis liwr de~ci.ililion el leur cooidirialinn, des nioda-. 
lilps rliff,>renles. Toule œiiortnreflèle en r f f c l ,  dans iine ccsrtaine rnesilre, 
l'pspril dii iiiilicu dans lequel elle a é l é  conçueet de l 'époque B laquelle 
elle n été d a  borée. 

a II est dnnc hon et utile que notre jeunesse ait  A sa portée des  
miivres d'nrigine dilT~irenle el  que, toiit en s'inslriiisniit PL se rlocu-, 
mentant, elle puisse raire des coiiipnraisons el exercer son sens cri-, 
tique. 

r: Le petit traite de M.  Holleman, conçu en 1898. en est é. sa 8 0  édition.., 
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Ca iumCs @&re i~ rabonda rnmenf  que l'auvrage pesséde les qualite'a 
mnitresqrr reqiiiars pniir t n i i ~  re in  qiii d6biitent dans la eliimie orga. 
nique Choix iiiiliririis al. enrlinincrn~nt mf ihnd iq i i~  d ~ s  rails exnosé~, 
d ~ w ~ i i i t i o n  soininaire, avrr  f iz i i r~s  & I'npliiii, rle qiielqiies prkparalions 
indiist+elles t,vpiqiieq. le toiil 61naillé de  q i i~ lq i i~ .s  tI i6nri~s physico- 
chiiniqii~s,nveccniii~hes r l ~  transfnrinalion. l e  snluhil té. de fiision.etc.; 
t d l e  est In cnnreplinn qiii R ~résiqld A In rbdnclinn de  ce voliime. Nous 
sommes cerlnin qiic les r6e l l~s  qiialiliis de clnrlé e t  dc snhritit~ qiie 
posskde ce-traite. qiialitbs scriipiileusement respectées pnr le traduc- 
teur, seront appréciées h leur valeur par la jeunesse studieuse et que 
son succEs est assure ri. 

1 I 

A I I R I ~ C C I ~ I ~ ~ I ~ ~ ~ ?  tleovltm, p ~ r B . K u ~ i f i c ~ . E d i l i o n  hnea i se ,  
tradiiite et con~idérali lemsnl niigmentee par G CHEVU et BI. PELLET. 
1 vnliime de  i i 2  p n ~ e ~  avec 46 fiaiires (Ilerman, Pdileiir, 6. riic de la 
Snrhonne). Prix : 6 fi-ancs. - On sait qiie les travniix dii professeiir U .  
Kiilisch,'de Cnlmnr (Alsnrp), fonl aillorité depuis lon$ernps en rnatikre 
d'œnologie. Aussi 6t.iit-il trCs intéressant pour les chimistes français 
de connai tre son Trnitl d'analyse des vins. 

L'édition allemande comprenait une étude compléte des différentes 
méthodes officielles allemandes d'analgsedes vins. avec un grand nom- 
bre de remarques e t  d'observations siir ces mémes mélhodes. 
MM. Pellnt p l  Chenil ont  reprorliiil inlégrnllnment tout le t r~vni l  du 

professeur Kiilisrh, estiin.int qiie ln119 ces dnriirnents prCsenternirnt 
un rCpl inléri11 pniir le4 sp+ialisti~s français. I,'expnrtalion de nos vins 
en A l l c r n ~ ~ n e  é tant  cnnsid,;rable. nos viliciilleiirs wron t  h~i i reus  de 
troiiver dans ce livre une étiide des procédés d 'andyse  auxquels leurs 
produits poiii~rnient &time soiimis dans  ce pays. 

Les Irndiicteiirs ont,  en oiilrt?. cnmplCte cet niivraze en y +joiitant la 
description des mClhnlles orGr.iellea françaises, ainsi qiie celle des 
principaux procédi's d e  conlidle employés dans la rahricalion et le 
commerce des vins. 

Cet ensemble consiilue dnnc un  oiivrage absoliinient nouveau, dont 
l'intéri!t n'échappera B personne et que toiis les chimistes œnologues 
seront Iieureur de pouvoir consrilter. 

1.c contrnlh cl i l i i i iqi ic rlnnr Ica  rmrilncrlcm, pnr C h .  
TOURY, ingdnieiir chimisle (Gaiithier-Vil lars, édilriir. qiiai rlcs Grands- 
Augiidins, 55, Paris), 1 vol. de  473 pages. Prix : 2 Tr. 50. - Cet 
ouvrage a pour hiit de rbiinir et  d e  condenser sons ilne foinine claire 
et prrcise IPS  r~nseigneinrmts chimiques indispensables aux  personnes 
s'owiipant dii raffinage dii siicre. 

A p r h  avoir rnpidcincnt cxposC les mbthodcs usuelles d e  raffinagr, du 
sucre. I'auleiir s'étend pllis Ionpiement siir les propriétés générales des 
mntikres siirrbes e t  pliis parliciilibrement s u r  celles qu'on rencontre 
dans le raffinage : nuis. i l  insiste siir la densimbtrie des sirops, qui 
permet de  donner d ' i i l i l~s  indications ~iratiqiies B I'indiislriel. 

L'nuteiir rxamine  ~ n s i i i t e  Rwc soin les rnciihodos qii'on doit ulilis~r 
&ans 111s lnhnra ln i r~s  des raffinei-iils polir l a  diil~ririinnlinn dii siicre 
crislnllisnhle e t  dii sircrt: inci~istnll isah~e, des cendres, rie I'acidilC, de 
I'alcslinité, du raiünose, etc. De nombreux barCmes permetlent la sim- 
plification des calcula des analyses. 
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h f i n ,  l'auteur décrit les r i l~ thddes  d'analyse des SUCTO8 brute e t  des 
poduiL8 secoiiiltli~es du ital'fiuage \noir tiiiiiital, tilbuiiiinr d e  sang, elcl; 

Tous les procdes  aiialyliqiica deciils soiit exposls avec'-las détails 
nécessaires pour periiieltrc, iiiQiiie nux pci-sotines peu larniliaris&s 
avec la pratique ilcs analyses, d 'exécu~er  avec succés les dosages que 
necessile le coulrdle de la inbricdion. 

NOUVELLES ET RENSEIGHEMENTS 
C i i i q i ~ ~ u t c n a i r e  d a  Synclient gbacral  des procluita 

aliiiiiiqiiea. - Le incrcredi YB inars 191 1 ,  le  Sgntlicsl gcneral des 
produils chimiques a l'&le le cinqusrileuaiiz d e  s a  l ond~ l ion  sous  la 
pri.siderice du i\liiiislie ilu coiiiiiieiiJe. Félc iidiriiriible B 1;iqirel~e avaient 
Clé coiivics BI I\ocques, prisideni di1 Sy~ i t~ i ca l  d i s  c l i i i i i i~ t~s , e l  le direc- 
leur des Annales de chimie unalyf ique,  e t  qui consislail en un ban- 
quel de plus de 300 couvei.ls, suivi duiie boirtme arlisliyue des plus 
reiissies. ~ u e l q u c s  discours out éLC proiioiicés. ï o u t  d'abord M. Pages, 
preaidenl du Syudicat, a fait e n  d'cxcellenls terines 1 liislorique du 
giaupeinrnt B Je tele duquel il est placé ; puis RI. le Ur Hanriot, par- 
larit a u  noin de la Socillé cliiiiiiqiie, d o n l  il est le vice-présiderit, 
a rappelé que celle tissociaLion elail B peu p e s  du m2irie tige que la 
Syndicpl des piaodiiits cliiiniques, puisqii'elle ii'ert son tiiriee que de 
six aiinees, et il a iiianil'este Ir d&ir dc voir s'etablir des riippoils LrEs 
iniiiiies enlrt! les induslrieis e t  les savtinls, de  iiiaiiiere que lus rrcher- 
clics Je ces drriiiera puissen1 ktrc rc~~idciiieiib appliquiirs pour le plus 
g ra i i d  profit de la soc i é l~ .  A M .  Htiiiiiol asuccede 81. le skilaleur Poir- 
rier, q u i  a énuiiirre tres heiirruseiiit.nt les dt!couverles des cinqutinle . . 
dei~riières arinées, dtkouvertcs qui son1 &.peu près Loulcs b&es sur des 
phenomenes cliiiiiiques e t  physiques; eulie RI. l e  bliiiislre du Corn-: 
merce a fait remarquer que, d'aprés ce qui s'était passé dabs  s o n '  
département, l a  Nièvre, il connaissait les services que peut rendre '  
la science çliiiiiique pour le dGveloppemen1 ou la lransforiiialion de 
ceiluiiies iniluslrirs ; il a promis au Syiidicat d e  recourir aux Iiiini&res 
de ceiix de ses iiieiiibies qui lui parttiiraienl le iirieut quiililiés pour 
I élude de ceilaiiies queslions reievanl de leur competeiice. Ceux qu i ,  
assisibrent k celle feic, ainsi qu'h la soirée qui a suivi ce banquet, 
en conserveront un sonvenir d'autant plus durable que le Syndicat 
a offert &chacun de ses inviles une plaquelie arlistique avecson nom. 

Caueoiirs pane n a  r i i i p ~ h  d e  olrinilstc m u  laho- 
rnlulri.. clc uliliufc narleulc C C  i i i i l i is lr lcl lc ale In 
Riyeiwc ii Tiiiiis. - Uii concours pour un emploi de chimiste au:  
Itilio~iiioire de  cliiiiiic agricolc e l  iiiilusii~ielle de  la Hegcnce au ra  lieu . 
& l'ii~iis, IJai-is, Lyoii, Ijurdeaux e t  Alarseillc le 12 juiii 19 I I .  

Sou1 seuls tidiiiis ti concourir Ics ciindidals ag i s  de 22 ans e t  de 
moins de Y0 ans .  pourvus du diplbrnc d'iiigénieur-agronome, de celui 
des Ecoies niiiioiiales d'agriculiure de   franc^, d e  I'Ecole coloniale 
d'ugricullure de Tuuis ou d e  celui d e  IicenciE es-sciences. 

Pour tous renseignements concernant ce concoure, s'adresser : 
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s .AU Directeur de l'agrieiillure, du  commerce  et  d e  la colonisation b 
Tunis, ou o i i  chef d e  I'OSOce d u  Gouvernement Tunisien, Pari: 
(.Galerie d 'orlééns,  Palais-lioyal). 

- .  
D l s t l n è t i o ~ i i  Iionnriliqiier. - Nous a v o n s  l e  plaisir d'an- 

noncer  que MU. Lenglen,  d e  Beauvais, et Longuet, d e  Paris, membres 
d u  Syndicat des cliiiiiisles, ont élk noinines Of/?ciers d'rlcude'mie; 
hl. Uaillet, d e  !J\lclun. Pgalerrieiit ineinbrc d u  Syndicat  dcs cliiinisles, 
a kt8 n o m m e  Cheval ier  du Jlerite agricole; nous  leur adressons nos 
bien vives féiicitatioos. 

DEMANDES .ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Wous informons  n o s  lecleiirs qu'en quali té  d e  secr6Laire gbnéral du 
Syndicnt des cliiinistrs, nous nous cliai geoiis, lorsque les deinandes et les 
oITresIe pcrineitent. d e  procurer  des cliiiiiistes aux  iniluslrielsqui en ont  
besoin e l  des pidces aux c~iiiiiisles qui son1 à la  recherche $un eiiipioi 
Les iiiserlioiis que noua fai=ons d a n s  les Annules sont  tibsoluinent Ara 
tuiles. S sdresser  b M. Cininon. 45, rue Turenrie, Paris, 30. 

S u r  l a  demande  d e  JI. le secrétaire d e  I'Associalion des  anciens ClSres 
de I'lnslitut d e  cliiiiiie appliqiiee iious inl'oriiions les indiislriels qu'ils 
peuveul aussi  d e i i i o d e r  des chimisles e n  s 'adressant  B lui, 3, rue 
hlichclet, Paris ,  60. 

L'Associntion nmicale des anciens 6lOvcs de l'lnstilut national agrono- 
mique est a iuUiue cliaquu :iilnL'e d'olliir B MY. les iiiduslriels, chi- 
mislos, etc., le ci~iicoura t l i :  plu sieur^ ingdiiieurs ~gi.ont~iiie.-. . . 
. IJribre d'nilresscr les demandas a u  siegi: soçi~il de I'Aasociation, 16, rue 

Claude Bernard, l'aria, 5'. 

L'Associaiion des ancienq Qli.vcs d u  laboratoire de chiniio analjtiquo de  
1'Univei'sili) de GcnBve nous prie de faire savoir qu'elle peul uifiir des 
chiinisles ccipdbles ct cxpdri i i ient~~s dans lous lus duinaines se rallschanl 
ti la chiiiiie. - Adresser les dciiiandes Y 1'l;cule de chiiiiie, à Genbve. 

au courant des nnalyses de produits UN EMPLOI DE CHIMISTE aliiiienlaires . et u,oiiçu~us. est sur le  
point d'étre vacanl aux  Labciratoircs de 1 Iiislitut ceiiologiqua et agrononii. 
quzdc  Bour;;ogne, h Dijon 1 es caiidiclals sont priés d'üd!es$erlaur demande 
a u  Directeur. 

e n  second dicponible pour jeune homme au POSTE DE CHMSTE  COU^^ ,CS a n a i p e s  s ~ ~ ~ ~ ~ ~ n t . ~ ~ r e s  e, ,,ri. 
coles. - S'adresser a M. le docteur Hubert, 2, avenue Surit-baëna, B Heziers 
(Herault,. 

acqukrir une collection cornpléte des Annales de chmre  ON DESIRE a n u ~ t i q u e .  - Adresser ies .fies a M. ~oignar, ,  65, rue 
Claude Bernard, l'aris. 

B cddcr à Paris trés bien insiallé, trbs bien situb. LABORATOIRE - b'adresser a M. ~ u i i o t ,  15, a t e n u e  de Wagam, 
Paris.. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Easei  de l'argent a la pierre de toaolia, 

Par M. le Dr A. STEINMANX, 
Chef du bureau de contrûle des ouvrages d'or et d'argent à GonBve. 

L'essai de l'argent S la pierre de  touche consiste, comme on le  
sait, B faire des traces p a r  friction du métal B essayer sur  une 
pierre spéciale, qui est, en général, u n  silex noir (pierre lydienne) ; 
en comparant la couleur des traces avec celle d e  toisches faites 
avec des alliages k t i tre connu, dits touchnux, ou en dEtluit 
le titre approximatif de l'argent essaye. Cet essai & la touche est  
perfectionne par l'emploi de réactifs qu'on fait agir  s u r  les traces 
d'argent et qui permettent, suivant  leur action, de préciser les 
données obtenues par  la simple comparaison de la couleur dcs 
traces mitalliques. 

Yombreux sont les liquides utilisés comme eau à toucher; leur 
composition est parfois piirement empirique, mitis elle est soii- 
vent baske sur  des rkactions parfaitement definies ; on emploie 
dans ce but des sulfures alcalins, une solution saturée d e  sulfate 
d'argent, de l'acide chromique ou des bichromates, des rnélan- 
;es divers plus ou moins dilues d'acide sulfurique, d'acide azoti- 
que ou d'acide chlorhydrique, ûuxquels on ajoute parfois des 
traces de sulfate de  fer,  etc., etc. Certains essayeurs ont des 
liquides mystérieux dont ils conservent jalousernent Ir: secret, ce 
qui du reste ni: prouve rien en ce qui  concerne l a  valeur de ces 
préparations. Mais d'urie manière gériérale l'usage di: ces réac- 
tifs ne donne jamais que des résultats trés approximatifs e t  peu 
sûrs. 

L'étude des réactions sur  l a  pierre de touche m'a amené à. 
composer un liquide q u i  m'a donné d'excellents résultats dans la  
pratique journalière, de  sorte que j'ai pensé qu'il pourrait  être 
utile aux essayeurs e t  a u x  chimistes d'en connaître la cornposi- 
tion, afin qu'ils puissent l'expérimenter. La formule de  ce liquide 
est la suivante : 

Acide azotique (i3 = 1,27 ou 320 B a u d )  . 40 cc. 
- acétique cristallisable . . . . . 50 - 

Eau distillée . . . . . . . . . 30 - 
J'ai choisi l'acide azotique h 32O Baumé parce que  cette con- 

centration est d'un emploi courant dans les laboratoires d'es- 
sayeurs, 

NAI i91i. 
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L'action de ce liquide est fort simple; il attaque leiiiüiiieii~ l ' d i .  

gent eri le transformant en nitrate d'argent.  L'adtlithn d'acide 
acétique a pour but  de diluer la liqu&r, de  telle sorte que l'sr- 
gent est d 'autant  moins rapidement attaqué que son titre est plus 
élevé. Si l'on diluait simplement l'acidc azotique avec de  l 'eau, 
on ne pourrait  graduer  d 'une manière convenable l'action de 
l'acidc. L'acide acétique dilue l'acide azotique sans lui enlever la 
f x u l t é  d'attaquer I'argent. 

En faisant agir cette liqueur sur  les traces rnétalliqueç, or1 
peut, d'nprhs In vitesse de l 'attaque,apprécier à très peu de chose 
près le titre en argent de l'objet exnininé, si l'on n soin d ' o p h r  
comparativenierit, en inBme temps et  dans les mémes conditions, 
s u r  des touches faites avec un  certain nombre d'alliages de titre 
connu. 

Pour arr iver  au  inaxirnum rl'exactitude, il faut prendre quel- 
ques pr~ceut ior is ,  dont voici les priricipales : 

,lu Gratter ou limer soigneusement l a  partie à frotter sus la 
pierre de touclie,alin que le métal affiné ou appauvri superficiel- 
lenient ne vienne pas fausser les résultats; 

Faire les touches fortement et  longuement, deninnière qu'elles 
prbsentent une surfilce &ale et polie sans défauts ; 
:in Laisser le liquide agir  jusqu'k ce que la trace h eraminrr 

soit nettement attiiquée eri jaune-brun plus o ~ i  moins foncé, sdn, 

etre noircie p a r  l'action de l'acide. ArrSter B temps la réaction i 
l'aide d 'une feuille de papier buvard prkparée d'avance. 

C'est ainsi que nous avons h maintes reprises pu netteiiieot 
appricier des difl'érences de  titre de  5 millièmes, par exeniple, 
entre d e  l'argent à 795 milliErnes (argent h 800 millièiiies avecla 
tolth-ance legale de  5 millièmes) et de  l'argent B 800 milliénies au 
titre plein. 

D'autre part ,  c'est grâce ;1 ce prockié que  nous avons pu tons. 
tater ce fait  que nous n 'avons,  notre connaissance, vu men. 
tionn6 nulle par t ,  ù savoir que  l'action d u  recuit de l'argent es1 
trSs diff61-ente sur  les divers titres et  qu'elle produit A la surface 
tiiïitilt un affinage, tantût une diminution de  la richesse 20 
argent.  

En etïet, jusqu 'au titre de  875 millièiries, il se  produit par Ii 
chauffage u n  affinage du  méta l ;  B 900 millibrries, le titre super. 
ficiel est le même qu'A l ' intér ieur;  h 935 milli&mes, au contraire, 
l 'argent d e  la surface est h un titre inférieur à celui de la mas% 
du inétal ; ce dernier phénornène peut  s'expliquer en admel 
tant  qu'à cette teneur d 'argent  l'action d e  la chaleur chasse par 
volatilisation plus d'argent qu'il n'est éliminé de cuivre (daor 
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les proportions de l'alliage), de sorte qu'a la surface le  métal est 
plus pauvre en argent que dans  la profondeur. 

Un défaut de ce réactif est que l'argent renfermant du zinc ou 
du  cadmium est plus vite attaqué que  l'alliage habituel,  argent 
et cuivre. II semble, a u  premier abord,  que cela peut donner lieu 
à des erreurs, car quelquefois on fait des objets en argent au 
cadmium, qui est plus blanc et plus mnlléatile, ou en argent  con- 
tenant du zinc provenant de  la fonte de  déchets d'argent addi- 
tionnés de parties contenant de la soudure. 

On peut très bien apprécier le titre de ces métaux en procédant 
comme pour l'argent au  cuivre, c'est-8-dire en faisant la corripa- 
raison avec des touchailx contenant du zinc ou du cadmium. On 
prépare facilement soi-même ces derniers avec des débris d'es- 
sais précédents ou avec le métal faiirni par  l'industrie elle.mèine, 
inétal dont on y6rifir le ti tre esact  par  les procédés usuels. . 

Doaegc des elilorurcs, clilorcrtes et pe~~chlo~~ates  
dmns un mklenge do c e s  rrelrr, 

Par M .  MARQUEYAOL. 

.\j-mt eu. il y a une douzaine d'années, H rechercher et à doser 
les chlorures, chlorates e t  perchlorates dans les nitrates de potasse 
et d e  soude, nous avons imaginé une méthode trEs siniple et  
trPs exücte dont la connaissance pourrait ,  croyons-nous, rendre 
service à quelques-uns de nos collkgues ; rious la dbcrirons donc 
briévement ici. 

Principe de ln methode. - La méthode repose sur  les faits sui- 
wnts  : 

i0 .! chaud, l'acide nitrique en excès déplace coinplciteiiienL 
HCI des chlorures ; 

2' .A chaud, l'acide nitrique décompose totalement les chlorates 
e n  lm transformant en nitrates ; 

3" Dans les conditions où les chlorures et les chlorates sont 
djtruits, les perchlorates restent complètement inaltérés. 

.\IODE O P B R A T O I H E .  - A .  Recherche des chlonwes,  ch lo~~atcs ,e t  lwr-  
chlorates.. - 011 met les chlorures cn évidence par  1ii inétho le  
ordinaire en ncidulant Li .;olutioii aqueuse des sels par  AzOqH et  
ajoutant AzO5Ig. 

On recherche Ics chlorates en projetant une pincée de  la matière 
solide sur quelques gouttes de  SO'HHS concentré. contenues dans 
u n  verre de montre. Si la matière coni.ient des chlorates, rnème 
Bl'état de traces, i l  si: produitunecoloi~alion jaune, et il se  rlPgilge 
des gaz chlorés d'odeur caractéristique. 
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Enfin, on verse sur la matihre amenée, si elle est en so111tion 
à l'état solide par  évaporation, u n  excks d'Az031I pur  à 3f.Y-401 
Baumé, et  I'on évapore doucement à siccité au  bain de sable; on 
s'assure, stir une  faible portion d u  résidu de l'évaporation, q u e  
ce résidu ne donrie plus de précipitb avec hz03Ag;  dans le cas 
contraire, on procéderait 5 un  deuxième traitement par  Az03H; 
le résidu est ensuite fondu, dans  u n  creuset de platine, avec dis 
fois environ son poids d'un mélange à parties égales de carbonate 
de  snurle et de nitrate de pntasse exempt. de chlorures, chlorate! 
e t  perchlorates ; on reprend la masse refroidie p a r  Az0311 étendu, 
e t  l'on ajoute Az03Ag à la solution. Cn  précipité d'AgC1 indique 
la présence des perchlorates. 

Remarque. - Lorsque In proportion des chlorures est un peu 
forte, il est préférable de l m  Cliininer presque totaleinent par l e  
nitrate d'argent avant  de rechercher les chlorates. En présencc 
d e  SOLH2, il se produirait, en efrct, des fuinb,es abondantes iI'HCI 
qui masqueraient les produits chloiks jiiiines que fournissent lei 
chloratcs. 

R .  Dosage des c h l o ~ u r e s ,  chlorates et pe~ciloruies. - i0 Sur une  
partie de l'échantillon, on dose le chlore des chlorures par une 
d e s  méthodes ordinaires ; 

YI Sur une autre  partic anicnEc, si elle nc s 'y  trouve dt j i ,  à 
l'état solide par  évaporation, on  dose le chlore total (chlore des 
chlorures + chlore des chlorates -1 chlore des perchlorates). :\ 
cet eflet, ou rriClarige la  niütière avec dix fois environ sori p i d '  
d 'un  mélange à parties égales de carhonate de soude et d e  nit rat^ 
d e  potasse exempts de  chlore ; on chauffe à fusion dans un creu- 

set de  platine; on reprend la niasse fondue par AzOaII étendu, ei 
I'on dose le chlore dans la  liqueur, soit pa r  pesée, soit voluriié- 
triquement ; 

3" O11 détruit les chlorures et lcs chlorates daris une troiaihx 
partie dc I'ckhantillon, et l'on dose, cnmme en Y ,  le chlore d u  
résidu. Ce chlore correspond a u x  perchlorates. 

On obtient ainsi clirecternent les ch lor~ i res  et  Ics perchlorates 
Les chlorates sont déterinin& par  diffkrence. 

Préscnce de l'acide onaliqao dans certains vins, 
Par M .  L. MOXNIER. 

Lne  revue vinicole discutait dernikrement la question de la pré 
sence de  l'acide oxaliqiic dans un  vin, présence résultant d'une 
addition voulue ou inconsciente. 

En ce qui  nie concerne, cette éventualith s ' rs l  réaliske au  mois 
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d'août l 920 .  .4 cette époque, i'eus à examiner un échantillon d e  
vin prélevé dans une localité de l'Est de la France. L'examen 
microscopique me permit de  reconnaitre des c r i s t i n i ~  d'oxalate 
de potasse et d'oxalate de chaux .  Ces derniers ne pouvaient etre 
confondus avec une forme rriodifike des cristaux de tar t rate  de  
chaux. 

Je recourus alors à In recherche de  l'acide oxalique en t rai tant  
le vin par une solution concentrée de carbonate d e  soude ; j'éva- 
porai au bain-marie ; jc traitai le résidu par  l'alcool acidulé p a r  
HCl ; j'évaporai et je repris p a r  l'eau pour caractériser l'aride 
oxalique. 

Six réactions ont 6té pr6cises sur  sept : eau de chaux.  chlorure 
de haryu in, azotale d'argent, réduclion d u chlorure d'or,  décolo- 
rxtiuu du perrnanganale de potasse, dégagement d'acide formique 
et d'acide carbonique en présence de la glyckrine, reduction d u  
chlorure mercurique. 

La prCsence de I'acide oxalique, libre ou combiné, était donc 
incontestable, mais le peu de vin restant après  l'analyse h fin d c  
recherche du mouillage ne m'a pas permis de proc6der au  dosage. 

Cependant, cet acide devait exister en quantitd assez notable; 
ce vin  renfermait, en effet : 

Acidité totale . . . 4gr.9i 
- volatile. . . 1 03 

Tartre . . . . . 2 78 
Acide tartrique libre . O 23 
- citrique . . , néant 

L'acidit6 due au bitartratc de potasse était donc très infkrieure 
au rapport habituel de l'acidité totale, et l'acidité des  trois 616- 
ments ci-dessus dosés n'arrivait pas  & 2 g r . ,  alors que  l'acidité 
totale atteignait prés de 5 gr.  

11 eût ét6 intéressant d'évaluer dans cette diffërence de  3 g r .  
l'acidité due à l'acide oxalique. 

Quoi qu'il en soit, l'attention doit être attiroe s u r  la possibilitd 
de rencontrer dans certains v ins  l'acide oxalique, soit que cet 
acide ait été ajouté directement, ce qui est peu probable, soit 
qu'il ait existé A l'état d'impureté dans  les acides tar t r ique o u  
citrique employés en vinification 

Dosage rapide d e  l'acidité: v o l a t h  dans  l e s  vin8 
e t  boissous fermentées,  

Par M. PH~LIPPE MALZEVIN.  

L'acidité volatile peut être dosée p a r  un grand norribre d e  
méthodes, parmi lesquelles on peut citer celles de Pasteur modi- 
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( l )  Annales de Chimie analyt ique,  1 9 0 9 ,  p. 2 1 0 .  

fiée par  Gnyon, de Duclaux, de  Rocques et Sellier, de Sauriier, de 
Ilubert, de Mathieu, de Roos et  Mestrezat, de Ularez et enfin la 
méthode officielle. 

Peu de ces rriéthodes sont rapides, et c'est pour  reinédier cet 
inconvénient que j'ai proposé une  méthode basfie s u r  la solubilité 
des acides volatils dans l 'éther (1). 

Celle iriélhode donne des r tsul ta ts  trés exacts ;  elle est trks 
rapide et ne nCcessitel'ernploi d'aucun appareil spkcial ni aucune 
distillation. 
M. E. Manceau a ,  dans un  rkcent travail,  appelé l'attention sur 

la méthode de  Duclaux, qu'il considkre comme préférnkile a IL 
rriCttiode officielle : la iiiéthode officielle, dit-il, est plus lonye 
et ne conduit pas  toujours a u x  mêmes riisultüts ». C'est égale- 
ment mon avis, e t  c'est pour rendre la riiéthodc de Duclaux plus 
rapide que je lui a i t  fait s u l ~ i r  u n e  lP.p?x-e modification. 

J'cipère de la facon suivarite : 22cc. d u  vin analyser sont 
introduits dans une fiole conique dlErlenmeyer de  125cc.; on 
distille et l'on recueille 20cc. de distillatuni, don t  on prend 2Occ., 
s u r  lesquels on dose l'acidité au moyen d e  la soude 3 /10 ,  et l'on 
multiplie par  0.61 le nombre lu s u r  In buret te .  

II reste 20 cc. pour u n  dosage de  contrôle. 
L'appareil,  très simple, représenté par  la figure ci-contre, se 

compose d 'une fiole conique A 
dt: 225cc:. environ, reliée B u n  

7 9  r petit  réfrigérant E en verre i 1 l houles. 
Le chauffage s'obtient soit à 

l 'aide d'une lampe à alcool, soit 
a u  rnoycn d'un petit Bunsen. 

-T1r 
-- ' k-ne toile métallique, placke 

vers le 1/3 supérieur d u  ré- L! chaud et  s u r  lequel repose l a  - fiole conique, arrkte la flamme 
Volatirnétre Philippe hlalzevin et empéche la caramBisa- 

tion. 
Cet appareil,  qui  a reçu le nom d e  Vo1nlimét1-e, se trouvedans 

le  comrrierce. 
Les résultats obtenus sont  identiques à ceux fournis par la 

nidthode de Duclaux, inais 45 minutes suffisent U l'opération. 
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Dorage de I'aclde tnrtr iqae  total par l e  prnaédé 
dc Goldemherg,  

Par M. C. OHDOSSEAU.  

Le procédé de Goldemherg représentait  a u  début ,  e n  1883, 
l'adaptation aux matikres tartreuses d'une méthode qui  est décrite 
dans TIri~rtz (1) et  dont  l'auteur serait, en apparence, d'après 
H. Rasch, un chimiste d u  nom de  Jules. II a sub i  diverses modi- 
fications en 1888, en 1898, en 1907 et enfin en 1909 au. Congrés 
de chimie de Londres. 11 est adopté par  tous les fabricants d'acide 
tartrique. 

Ce procedé fournit des rbsultats variables e n  présence d e s  
impuretés ordinaires des tartres, et, comme ceux qui ont été 
publiés (2), d'ailleurs sans analyses à l 'appui, difiérent considé- 
rablement de ceux qui  sont connus depuis longten~ps  des indu* 
triels intéressés 3 cette question, je crois utile de publier les 
résiiltats analytiques que  je  possède s u r  ce sujet.  

Les impuretés des tar t res  et  lies qui  peuvent faire varier  ces 
résultats sont constituées p a r  des matières pectiques, des  phos- 
phates d'alumine et de fer,  des sels d e  chaux et  de l'argile. Les 
produits industriels comme le tar t rate  d e  chaux, les liqueurs et  
dépdts d'usine peuvent. en outre, contenir de l'alumine e t  de la 
silice provenant des c h a u x  impures, des rrialates, des oxala- 
tes,etc. 

Afin d'obtenir des renseignements précis sur  l'influence de ces 
divers éléments, j'ai fait des rnélanges méthodiques de bitar- 
trate pur et de tar t rate  de chaux ,  et j 'ai dosé l'acidité en sui- 
vant ponctuellement la méthode d e  1907. 

- 

Le tartrate de  chaux p u r  a été préparé avec l'acide tartrique 
exempt d'acide sulfurique et  le chlorure de calcium p u r  e t  débar- 
rasséd'aliirnine e l  de fer ;- il ne perdait pas  de poids dans  un milieu 
sec ou ic 50G. On sait  que ce corps a Pté indique p a r  Fresenius 
comme type d e  corps perdant de  l'eau de cristallisation à 1000 et  
devant, par suite, être desséché de façon spéciale (3). Cette perte 
d'eau a kt6 aussi constatée p a r  Walchner (4.). La solution alcaline 
avait été titrée à l a  phénolphtaléine, mais a u  tournesol elle 
titrait 99,40. Les chiffres d u  tournesol fournis plus  loin ont  6tB 
corrigés sur  cette base. 

(4) Dictionnaire de R'urtt, 1875 .  Acide tartrique, p. 232. 
(2) Bullelin de la Socieie chimique, t .  X X X V ,  no i i ,  4906, p. 5 7 3 .  
(3) PRESENIUS. Analyse chimique quantitufive (I)essiccation). bditions 1845 

et suivantes. 
( 6 )  GMELIN. Chimie organique. 1852, 4 8  hdition, vol .  11, p .  396. 
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Le bitartrate de potasse p u r  dont je me sers depuis plus de 
20 a n s  pour  établir mes solutions titrées, parce qu'il cst plus 
rationnel pour un tar t r ier ,  mais non plus précis, fut  proposé dés 
1881 par  Borntracgcr (1); il a été employé pour établir cette 
solution. 

I,e ti trage au  tournesol était fait aussitbt aprks ébullitiori de la 
liqueur ; celui i la phénolphtaléine suivait,  et la température 
était  alors de 50°environ pour ce dernier dosage. 

11 a été fait  de norilbreux dosages avec l'alumine, sous fornie 
d 'a lumine calcinée, séchée à 1000 et ;2 l 'air, et avec l'alumine en 
p i t e .  L'acide chlorhydrique à 1 ,!O ne dissout complètenient que 
l 'alumine séchée h l'air ou l':dumine en pâte ; ces dernières ont 
servi AUX essais, et le  poids de  In matière pure a 6tC fourni par 
la calcination de celle crnployée. Les phosphates de fer et d'alu- 
mine étaient hydratés, car ils avaient été séchés B 100°. 

Parmi  les nouilireux dosages qni nrit 6t,B faits. je cit,erai surtout 
ceux qu i  se rapportent k des inélariges dont  Iü constitution se 
rapproche de celle des tartres d e  vente courante et de celle der, 
produits impurs  d'usine. 

Il a été constaté, en outre, que les acides phosphorique, oxali- 
q u e  fournissent de l'aciditti; indiquant. pa r  suite un peu d'acidr, 
tar t r ique avec le procedé d'analyse ; l'acide silicique hydraté n e  
fournit rien. L'influence des inatières pectiques n'a pu étre éta- 
blie pour  cause d c  -nianque d e  procédé précis pouvant élucider 
cet te question. 

Ces résultats permettent de formuler les conclusions suivantes: 
l Y L a  chaux  produit une perte qui a été trouvée en moyenne 

de 3 ,53  à 3,60 acide p. 100 suivant l'indicateur. La co~ivei~sion 

n'est donc pas complète. E n  rnélangeavec du  bitartrate dans la pro- 
portion de  5 à. i 0  p. 100 de tar t ratc  de chaux,  c'cst-A-dire avecun 
produit dont  la composition SC rapproche de  celle des tarlres 
bruts ,  la perte due à la chaux  varie entre  2,28 et  2,39 p .  100 d u  
poids de  l'acide t a t r i q u e  avec le tonrnesol et entre  1.25 et 1,3& 
avec la pt~ériolptitaléine. Lü perte n'est point proportionnelle la 
quant i té  de chaux  que  contient le mélange ; elle est a t thuée  par 
la présence de l'alumine. Le carbonate d e  potasse, par  suite, ne 
sépare pas entièrement la chaux,  et la séparation n'est pas plus 
avantageuse en versant l a  solution acide dans le carbonate de 
potasse (procédk d e  1907) q u e  vice versu (autres procédés). Au 
contraire, les faits vont  absolument à l 'encontre de la théorie 

(1) Chemiker Zeilung, p. 519 ,  1881, et Zeitschrifl fur analytische Che- 
mie, t. XXV, 4886,  p .  333. 
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émise par X. Carles à ce sujet (1) en exaniinant les résultats des 
analyses de tartrate de chaux na 1. D'ailleurs, les chiriiistes du 
Consrès de Londres, ayant retnhli le mode opkratoire qui  avai t  
étk modifié en 2907 suivant cette tliénrie, devaient &lre fixés s u r  
l'inutilité de cettc modification ( 2 ) .  

L'éliullition pendant 5 minutes suffit pour le tartrate de  chaux  
si elleest soutenue ; il est doric ahsoluiiierit inutile de fdire bouillir 
pmdmt 20 ou 23 niinutesdu bitartrate nit~ineriche en tar t rate  de 
chaux. En chautktnt lentement, les soubres:iiits rie son1 pas plus 
i. craindre daris le gobelet; ceperidiint, pour les analyses couran-  
tes et non arl-iitrales, une capsule de riicliel est. tr?s avantageuse 
sousce rapport et fourriit uIie éliullitiori tr.üiquille. 

Y L'alumine fournit une perte très élevée, qui est praportion- 
nelle à sa quantité, car elle est soluble dans le carbonate d e  
potasse L l'ébullition. En prksence de ln chaux,  In perte n'est pas 
égale k la soinïrie des pertes dues U la c h a u x  et  i i  I 'aluinine,parce 
qu'unepiirtie de celtederriière est précipitée avec le carbonate d e  
chaux, ce qui modifie le résultat. L'alumine se retrouve, en eff'et, 
sur le filtre en pelite yuarititk 

3 T e  fer agit coiiirne l 'alumine ; en dehors des phosphates, on 
peut trouver dans cert;iins tartrates d e  chanx alcnlins de fortes 
doses de fer provenant de  la dissolution des tuyaux de conduite 
des vinasses bouilliirites. Comme l'alumirie, le fer a urie action 
wiable  sur la pkiénolphtaléine suivant la température et agit 
inoins k chaud qu 'a  froid. 

4 O  L'acide phosphorique fournit u n  gain,  les ptiosphntes nlca- 
lins et ceux de chaux  fournissent des r6siiltiits vari;iI~les sui- 
vant la nature de l'indicateur ; à foite dose, il peuvent fouruir un  
gain à la phholphtaléine,  mais rion au tonrnesol. 

Les phosptiates d'alurriine rerreux e t  ferriques fournissent 
des pertes élevées ; ce sont les trois éléments principaux qui  faus -  
sent les résultats, de rnérne qu'ils font obstacle nu raffinage d e s  
tartres. 

6'L'argile qu'on peut  rencontrer dans certaines lies produitde 
légères pertes dues à l 'alumine probablement,, car l'acide silicique 
est sans nclion s u r  le résultat. 

r O 
i 1.e prockdk, qui  est assez précis pour les lies e t  les tartres du 

commerce, l'est beaucoup moins pour les prodilits d'usine riches 
en impuretés et pour certains tartrates de  chaux chargés d'alu- 
mine et de fer, même en se servant  de la phholph ta lk ine  cornme 
indicateur. 

(4) Bulletin de la Sociele Chimique, t .  XXXV. 1906, p .  172. 
(4) Idem, t. VII, 1910, p .  857. 
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8"es diffërcnces fournies par  les deux indicateurs sont consi- 
dkrables. Pour  les lies et les tartres, ils fonrnissent des pertes 
h n s  toits Ls cas, e t  celles dues au tournesol sont environ doubles 
de celles dues la phénolphtaléine, contrairement k l'opinion 
généiralernent adniise que la phénolphtaléine fournit le titre exact. 
II en résulte que le titre exact peut  ètre obtenu sans grand: 
erreur  en ajoutant nu titre pli6nolphtaléine la différence qui 
existe entre les deux titres. Lorsqu'il s'agit d e  tar t ratc  de chaux, 
il faut y ajouter la perte d e  2. 

9' La richesse en iiiipuretFs, phnsp1~at .e~ d'alumine et de fer, 
d'un tartre Iirut est presque propor~tionrielle à la difféimce des 
deux titres, ce qui  est connu des fabricants d'acide tartrique ; elle 
pourrait  étre obtenue approximativement en multipliant cettedif- 
férence p a r  un facteur qui est compris entre  2,s et 2 

100 L a  phénol phtaléine se  comporte d'une façon spéciale vis-à- 
vis du fer e t  surtout de  l 'alumine. A froid, I'aluniine, en présence 
du  tar t re ,  est basique, et. 2 l'ébullition, elleest acide ; il en résulte 
qu'elle produit une perte variable suivant  la  terrip6rature avec d u  
bitartrate pur. Pour  cette cause, il est plus difficile di: saisir le 
point de  saturation en prélsence de ces i m p u r e t h .  

L'alurriine constitue probablement les a esphces chimiques 
indkterrninées qui agissent à lamanière des acides faibles et faus- 
sent les virages avec la phénolphtaléine N de  M. Carles. 

Pour  obtenir avec cet indiciiteur des résultats concordants, i l  
faut opérer après  refroidissemcnt partiel, c'est-&dire vers 500 
pour les tartres commerciaux, cause de leurs impuretés ; cette 
condition n'est point essentielle pour  titrer la liqueur, d'où les 
conditions de température n'ont pas  besoin d'6tre les méines pour 
les analyses ; au contraire. elles peuverit ktre u n e  cause d'erreur 
avec la phériolphtaltiine. 

J e  r6surne dans  le tableau iie la page suivante les pertes corres- 
pondant à ces résultats. 

S i  l'on compare ces pertes i celles indiquées par  M .  Carles, on 
voit qu'elles sont environ 4 fois 6 plus fortes pour le phosphate 
d'alumine, 6 h 8 fois pour le phosphate de  fe r  e t  9 fois 6 pour 
l'alumine pure. Quant a u  phosphate d e  chaux ,  qui, d'après ce 
chimiste, neprodui t r i en  à la dose d e  5 p. 100, il fournit une perte 
de 2,35, d u e  k la chaux  évidemment. 

D'ailleurs, ces résultats coricorderit assez hieri avec ceux obte- 
nus dans  la prat ique industrielle. Ainsi II. Ilasch (1) cite le fait 
que  (( ?I l 'analyse des eaux-méres riches en phosphates  d'alumine 

(1) H .  RASCE. Die Fabrikation der Weirprceure, 4897. 
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Analyses méthode Goldemberg g907. 

Tournesol Phtaléine lTl- 1 Ti'' 
Titre Perte Titre 1 Perte ree 

(1) En chauffant ti l'i?bullition et titrant, le t i t re  est plus élevé, et, en 
faisant bouillir quatre  fois, on  trouve 76,60. Avec letournesol, il n'y a pas 
de variation. 

(2) En faisant bouillir h nouveau. o n  trouve 73.60. 

Io Tarlrate de chaux p u r .  . . , O 
do - - . . . . 55,54 

- - . . . . 50.59 
\loyenne . . . . . . . . . . 55,GI 
~'our 400 acide tartrique . . ; . 
k - ébull .5minutesf  Le 55,73 

55,73 

55,94 

53.93 

tes. . . . . . . . . . . acide 55,64 

rartrate de chaux pur .  10 t a  75,66 
Ritartrste de  potnssc. . 90 ( $ 0  75,76 
Koyenoe . . . . . . . . . . . 75,71 
Pour 100 acide tartrique . . . . 

I'artrate de chaux pur .  5 I o  76,87 
Elilartraie de potasse. . 95 { 2. 76,W 
Moyenne. . . . . . . . . . . 76.92 
Pour 10il acide taririque . . . . 
4lumine pure . . . . . . . 5 56,45 
Uiiartrate de potasse . . . . '951 

4lumine pure. . . . . . . . I 
Fartrate de chaux . . . . . 9;/ 39,3R 

Phosphate d'alumine . . . . 55 
Bitartrate de potasse . . . . 95t 

Phnsphate d'alumine. . . 5 i n  69,24 
Fartrate de c h a u x .  . . . 40 
Ritartrate de potasse. . . 85 20 68 ,X 

Phosphate d'alumine . . . . 
Bitartrate de potasse.  . . . 62783 

I 
d ' a l u m i n e .  . :!{ 49 .38  Bitartrate (le potasse. . . . 

l 
' ' . . 61,85 Bitartrate de  potasse. . . . 

Phosphatc ferreux . . . . . 
i'artrate de chaux . . . . . 68,OC 
Bitartrate de potasse.  . . . 
Phosphate ferreux . . . . . 
Tarlrate d e  chaux . . . . . i2i 35167 

P. I I  
2,OY 
4.8!l 
2 O h  
3 .53 
i,G9 

57. 
1,70 

1,59 

1, fi9 

4 ,79 

0,97 
l ,  12 
1.04 "' 

l,34 

0.99 
0.99 
0,99 "' 
l.25 

75, 

8,60 56, 

2,20 75, 

1 ,39 
73, 

1,39 

8.83 63, 

3,98 7; 

3,19 73, 

' l i5 

1 ,  
2,15 
2,10 
2.08 
3 ,  G O  
1 ,96  

I,9G 

1,75 

4 ,  ÏG 

2,05 

I .91 
1,81 
I , 8 5  
2, 39 

1,82 
4.72 
1,77 
2,24 

19,35 

1 5 , k 7  

4, 65 

4,35 

4,85 

R'98 

l4 .45  

7.95 

5,55 

10148 

5 
5 5 , N  
55,8U 
55,65 

56 

55,90 

X,10  

56 

55,90 

76.6 
76.45 
76,52 

77.70 
77,iO 
77,iU 

G 7  

46,20 

60 
(1) 

78,20 

72,20 
(3) 
" 

55 

7i.82 

70,40 
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Phosphate tribas. d o  chaux. 5 
Bitartrate de potasse . . . 95 

Phosphate tribas. d e  chaux 
Uitartrate de potasse.  . . . 
Phosphate de soude . . . . 20 
Bitartrate de potasse. . . . 63.311 

I'erchlorure de fer sec . g0 (PI! 5 g ,  4 1 1  
Bitartrate de potasse . . 
Argile blanche . . . . . . . 
Bitartrate d e  po tasse .  . . . $ 6P.PLI 

1 

Malate neutre d e  chaux . . ;2' 4 5 , 8 ,  
Tartrate de chaux . . . ' . 

I I 
( 4  I Aprbs 15hiillition, le titre est le niérne. 
(2) Après 3 ebullitions successives, le tournesol indique 68 et la 

phbncilphtal~int: 67.40. 

I 
Phosphate ferrique. . . . . 

i 
69.65 6,15 72,1P 3,68 'i5,88 Bitartrate de potasse . . . . 

Phosphate ferrique. . . . . " 47,iE If i .66 55 8,83 63,8 Bitartrate de potasse.  . . . 801 
I 

3.15 73,80 
2 , 3 8  74.20 :,fi0 7518 

(') Gain 
4,63 66 ,20  2,37 63,8 

Gaïn 
0,45 70 6 , i ï  

13, 38 64,GO 7,21 71,8 

1,57 62,30 1 , 5 3  63,8 

et d e  fer (22 A 23 p. 100 d u  poids d e  l'acide tartrique), pendant 
une assez longue période de la fabrication, la contenance en a c i d ~  
tar t r ique a 6té t r o u v k  de 19,1 p. 200 moins Flevée ii la phé- 
nolphtaléine et  de 43 p. 100 moins élevée au tournesol de cc 
qu'elle est en réalilé en opérant les dosages sur  l'eau-mére et sur 
le tartrate d e  chaux qu'elle fournit industriellement en gros cris- 
taux s6pnrés, par  lavage, des irnpuretés tenues. )) 

O,% 

Pertes dues nu procédé Goldemberq 1907. 

47, %O 
Gaïn 

1 ,05  4 6 , l  
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Aussi, d'aprbs le niéine auteur, des fatxicants d'acide tartrique 
se servent de la phénolphtnléine dans  les analyses techniques 
parce qii'ils constat.r:nt que les dosages qui correspondent le mieux 
à la fabrication sorit ceux faits avec cet indicateur, mais ils 
emploient le tournesol pour les achats,  sous prétexte que cet indi. 
citeur ne dose pas le tar t re  coiribiné A l 'alumine et au  fer, qui  est 
perdu industriellcincnt. 

II faudrait pourtant  s'entendre sur  ces explications, et, si les 
dosages qui correspondent le mieux à la fthricatinn sorit faits 
avec la ptiéoolpIitaléirie, cela veut dire, eri teriries plus sirri ples, 
que la quantit6 d'acide tartrique qu'on retire des cuves corres- 
pond plutbt A celle indiquée par  la phénolphtnléiric (tout en 6tant 
supérieure), et il est perrriis de conclure de  façon toute diffkrente 
.et de dire que l'emploi d u  tournesol n'est nulleincntjuslifié. 

IYailleurs, la perte du  raffineur provient de diverses causes, et  
il est bien difficile d'élablir que le tar t re  cornbiné a u x  impuretés 
est entièrement perdu iiidustrie:lernenl. 

Aussi nous croyons que la pti&nolplitalEirie pourrai t  parfaite- 
nient être employée à la place du  tournesol, mais à la condition 
.d'opérer vers 50" après  ébullition dela liqueur et refroidissement. 

Avec le tournesol, le tartrate d e  chaux  It 50"cide qui fournit 
gCnéralcirient ii In phénolphtnléirie 2"e plus et ,  qui ,  p:tr suite, 
dlapi,ès les conclusions établies anlérieureinent, t i tre 540 réel,, 
subit une perte de 8 p. 100 acidc, ce qui  vrainicrit est par  t rop 
exagér6. 

Par M M .  H .  Canon- e t  D .  I I A ~ U E T ,  

Maitres de confercrices aux  Facultés libres de Lille. 

Le salicylate de bismuth,  en raison de son mode depréparation, 
renferme presque tnujoiirs une plns ou rnnins grande prtrportion 
de sous-nitrate de hisinuth. LeCodexindique de  rechercher celte 
impureté au moyen du  siilfdte de diphénylariiine, qui donne, 
avec des traces de  nitrate, une coloration bleue; cstte réaction, 
qui n'est d'ailleurs pas sptkifique de l'acide nitrique, puisqu'elle 
appartient aussi k be:iucoup de  substances oxydantes, a le défaut 
de ne point donner d'indications quantitatives. Les méthodes 
coloriiriétriques de  dosage des nitrates basées s u r  l'eiriploi d e  l a  
diphénylarninc ne peuverits'appliquer dans le cas présent ; nous 
avons coristaté, en  eîfet, que l'acide salicylique atténue o u  rnéine 
masque cornpl~ternent la color;ition bleue produite p a r  le réactif. 
C'est ainsi qu'en pr6sence d e  10 iriilligr. de  salicylate de soude, 
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il nous a fallu environ 75 fois plus de  nilrate pour obtenir une 
coloration ideritique 1i celle fournie par  une' solution diluée de 
nitrate pur. 

Le salicylate de bismuth s e  comporte de niêrne et gène la 
recherche du  sous-nitrate. Pour  augmenter  la sensibilitk de le 
r iact ion,  en utilisant le réactif du Codex, nous conseillons de 
procéder de la façon suivante : dissoudre A chaud u n  peu du 
salicylate à essayer d a n s  qiielqiies cc. d'acide clilorhytlriqiie ou 
sulfurique a u  dixième; laisser refroidir e t  filtrer l'acide salicyli- 
que ,  qui cristallise en grande partie ; ajouter 1 cc. environ du  
liquide filtré 1i 2 cc. d'une solution de  sulfate dc diphénylaniine 
dans l'acide sulfurique au dixième et  verser 3 volumes d'acide 
sulfurique pur  ; il se développe u n  anneau bleu t rès  net, et, par 
agitation, In liqueur prend une coloration bleue, niéme lorsque 
le produit ne contient que des traces de  sous n i t r a t e .  

L'action de l'acide nitrique sur  l'acide salicylique ou les sali- 
cylates permet d'efîectuer cet essai du  salicylate plus facilement 
e t  surtout de  donncr avec assez de précision le t a u x  de I'impu- 
rcté. 11 suffit, en ell'et, d'ajouter, à une pincée d u  sel à examiner, 
i cc. d'acide sulfurique pur ,  puis, après  mélange, de  l'eau et 
u n  excés d'arrimoniaque ; l'acide nitrique mis en liherté agit sur 
l'acide salicylique pour  donner  des derives nitres que l'alcali 
colore e n  jaune. La prksence d u  sous-nitrate s'accuse donc par 
une  teinte plus ou moins foncée. 

On ne  pourrait  pas  cependant déduire directement de cette 
coloration la richesse en acide nitrique, ca r  le prEcipit6 d'hydrate 
d e  tiisrriuth fourni p a r  addition d'arrirnoniaque retient une cer- 
taine quantité de matiére colorante, et,  d'autre part ,  le sous- 
nitrate paraî t  &tre difficilement d6composé en totalité par  l'acide 
sulfurique. Pour rendre cet essai quantitatif,  i l  y aurai t  lieu de 
prockdcr de la manière suivante : 

Traiter O gr .3  de salicylate de bismuth p a r  50 cc. environ d'une 
solution étendue de soude (N/ZO par  exemple);  faire bouillir 
pendant 5 h 10 minutes : amener  le volume à 100 cc. et filtrer ; 
évaporer ensuite a u  bairi-marie un  volume connu du  filtratum 
(5, 10, 50cc. suivant  l a  teneur  présumée en acide nitrique) ; le 
résidu del 'évaporation, qui contient, -ôté d u  nitrate, une  certaine 
quantité. de  salicylate de sonde, est mélangé intimement avec 
1 cc. d'acide sulfurique pur ,  puis  additionné de 10 cc. d'eau et de 
1 0  cc. d'ammoniüque. 

11 ne reste plus qu'à. comparer  au  colorimétre la teinte obtenue 
avec celle donnée d a n s  les m&nies conditions par  le résidu de- 
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I'Csaporation d'un volume déterminé de liqueur type de nitrate 
additionné de I c c .  d'une solution de salicylate de soude 9 1 p.200. 

S o r  le inbeanisiiie de la disipnritlon partielle d o  
plionpliore dans la aalelnation des matières orga- 
uique~ et s u r  une inétliode tle détei-minntloii tles 
eendra~ tle ces niati&rea, 

T'ar M M .  E. FLEURENT, pr~~fesscur au Conservaliiiw des Arts el. Miitiers. 
vt L .  L E V I  prbpa r i~ t cu r  :iii Laboratoire des Arts e t  Mbtiers. 

(sui te  et /in) ( 1 )  

PiocCilr; pernwttnnt d'éuitpr les  pertes en pliosgi1101.i: r t  de rEPtrt,mi~ier 

e,rwierneni Irs r~ndres .  - Le? i r i a t i ins  grasses r:oritrihu:int clans 
une large riiesure h la perte e n  phosphore qiii se produit pen- 
dant la calcination des rnatiEres organiques, i l  est indispensable 
de les éliminer h l'aide d'un dissolvant approprié. 

Les rnatiéres grtisse3 6lil1it enlevkes, il reste k aiinihiler l'ac- 
t ion  d u  charbon et  de l a  5ilice sur  les phosphates acides renfer- 
mGs dans les cendres. Cette action ne  s'exeryant pas lorsqu'on 
ophc siIr les phospliates I~iisiques. on est conduit B transfornier 
les phosphates acides en scils neutres ou basiques par  l'addition 
d'un alc:tli. Divers proc6dés ont dfijh 6té conseillés h ce sujet : 
l'un d e  cep procédFs consiste ajouter ii la nxitiére initiale pulvé- 
risr'e une proportion varial~le  de  cliaux caustique cn poudre et  h 
calciner cnsuite le iiitihngc; rnnis ce prockdé est souvent iricf'fi- 
crice, pro1)ablemeiit parce que ,  dans ces conditions, l'alcali n'ar- 
rive pas, par  difiiut de contact, h saturer  l'acidité des produits 
acides. 

Cn autre rrioyeri corisiste B arrt!ter I;r cnlcinotiori lorsqu'urie 
pnrtiedu cliai~bon a déjh 4té l ~ i ~ î l é e .  il arroser la masse spon- 
gieuse avec une solution de  nitrate de chaux.  à sécher à l'6tuve 
et ii terminer la c:ilcini~tiori à In rriariiPre ort1in:iire. De cette'facon, 
l e  nitrate de chaux, en SC décornposnnt, fournit S la fois l i ~  chaux 
niicessnire ,A la saturation des sels acides et I'oxygOne destin6 
It iine coin1)ustioii plus conipléte dii charbon.  l'as plus que le 
précAdent, ce rrioycn ne peut rérliiii,e h O les pertes en phosphore 
et nous en tloriiions plus  loin un exeiriple. De plus, l'addition de 
nitrate de chaux  ne peut sc: fair(: qu 'en  f;iil)le proportibn, sans 
quoi  1ii calcin;ition devient iriipos~ihle par siiite des déflagrations 
q11e provoque 1;i décoinpos;tion du  sel nitrique. 

On renikilie h ces divers iiiconrénients en opérant de  In iii:inikre 

i l )  \-oir . lnnnl ts  de chimie a1ial ,y i ir~ue, . I911, .p .  125. 
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suivante : ainsi que nous l'avons indiqué précédemn~ent, durant 
la pCriode du  charhonnage, en creuset fermé et  à basse tempérn- 
ture, des matières orgariiqut:~ dégraissées, 1ü perte en phospliore 
est nulle. Nous procedons donc d'abord h cette première opZra- 
tion. Cela fait, nous pulvérisons la masse obtenue, et nous la r&n- 
troduisons dans le creuset ;  nous l 'arrosons avec une solu- 
tion contenant une quantité déterminée de  c h w x  caustique ou 
d 'hydrate  d e  baryte, et nous évaporons B siccité. La proportion 
de  chaux  à employer, soit ?I l 'état de solution, soit à l 'état de sus- 
pension, varie d e  O gr.040 A Ogr. la0 pour 1Ogr. de matière ini- 
tiale, suivant la richesse en phosphore. Cette opkration terminée, 
on place la matière d a n s  une ou plusieurs nacelles de platine, 
qu'on glisse dans un tube de verredispos6 sur  la grille & conibus- 
tion, et l'on termine la calcination p a r  le procédé indiqué par 
R1. Schloesing. 

Les avantages de  cette mCthode sont dus,  d'une part ,  la satu- 
ration facile des phosphates acides par l'alcali employk, non plus 
ii l'htat de siccité, mais en solution, d 'autre  part ,  à la modération 
de  la température dc calcination. Cette modération est nécessaire, 
car ,  comme nous le verrons plus loin, la (:alcination ordinaire it 
l 'air libre ou au  moufle, tout en diminuant  les pertes en plios- 
phore, ne les supprime pas cornplétement. 

Le moyen que  nous prCconisons donne facilement des cendres 
blanches, contenant tout le phosphore et  tous les chlorures de la 
substance employke. 

Quelques exemples confirmeront cette assertion : 
i 0 Nous avons dit précédemment que  la calcination d'un phos- 

phate  acide, comme le phosphate rnonocalcique, en présence du 
charbon, entraîne une perte en phosphore égale & 21,2p.100 de  
l'acide phosphorique total. E n  opérant comme nous venons de 
l'indiquer, on réduit cette per te  B O,Gp.100, c'est-&-dire à un 
chiffre qui est ?i peu près d a n s  l 'ordre (les erreurs  analytiques, 
s i  i'on veut  bien considérer que le  phosphate monocalciquc! 
employé titrait  5S,40 p.100 d e  P205; 

2" L'application du  procédé à diverses matières végétales, en 
opérant s u r  20gr .  de substance, a donné les résultats suivants : 

Blé : 
Mi:thode Fleurent.  . . . . . . 0,780 de P W p  100. 
Méthode Schlcesing avec Ogr .5O0 

d'azotate de  chaux  . . . . . . . 0,740 - 
Méthode Fleurent e t  Lévi avec 0 gr.040 

de C a 0  . . . . . . . . . . . 0.780 - 
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- 181 - 

Calcination avec O gr.300 d'azotate de 
chaux . . . . . . . . . . .  0,720 de p205 p. 100 

Ilaricots blancs : 
Méthode Fleurent . .  0,875 - 

?iIéthodeFleurerit el Lévi avec O gr.Ok0 
de Ca0 . . . . . . . . .  0,875 - 

Pois secs : 
bléthode Fleurent . . . . . . .  0,926 - 
Méthode Fleurent et L6vi avec O gr. 2 50 

de B;i(OHj2 . . .  0,920 - 
Calcination avec Ogr.150 de Ba(OI1)2. 0,837 - 

Ces essais confirment ce que nous avons dit plus haut ,  k 
savoir que l'addition d'un alcali en solution, combinée avec la 
méthode de calcination Schlœsing, empéche complètement la dis- 
parition du phosphore, tandis que cette perte reste tou,jours sen- 
sible avec l'emploi de la calcination directe. 

L'application du procéde aux matières animales préalablement 
dégraissées a donné des résultats analogues. 

Jaune d'œuf dkgraissé : 

. . . . . . .  Méthode Fleurent 3,39 de P'05 p.tOO 
Méthode Fleurent e t  Lévi avec Ogr.150 

deCa0 . . . . . .  3,41 - 
Viande de cheval dégraissée : 
Méthode Fleurent . . . .  1,46 - 
Méthode Fleurent et Lévi avec O gr. 100 

de Ca0 . . . .  1,93 - 
L'application comparative de notre méthode et des méthodes 

connues au dosage du phosphore dans le lait nous a conduits aux 
résultats suivants : 

Lait non dégraissé : 
Methode Pleurent . . .  1,99 de P'05 par litre 
bidthode Fleurent e t  Lévi . .  i,94 - 
Méthode par calcination ordinaire . 1,94 - 

Ces chiffres montrent que, quelle que soit la rnéthode de calci- 
nation employée, dans le cas du lait, la perte en phosphore est 
insignifiante. Cette remarque vient 5 l'appui de la thèse de  
M. Duclaux, suivant laquelle le phosphore existe dans le lait, pour 
la presque totalité, à l'état de phosphate tricalcique. 

Applications. - La  méthode que nous venons d'indiquer per- 
met, non seulement de  préparer des cendres intégrales en quan- 
tité sufisante pour toutes les déterminations auxquelles on peut 
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avoir recours, mais aussi d e  les doser exactement. C'est par ce 
dernier dosage qu'il faut, bien entendu, commencer lorsqu'on 
veut l'appliquer R l'analyse d'une substance déterrninke 

Dans ce cas, rious conseillons, d'une part ,  d'employer la cliaux 
comme matiére alcaline destinée h la satur;ttion des sels acides, 
d'autre par t ,  d'élever pendant quclqucs iristank la tciiipérnture 
lorsque la ciilcinntion est terminée, de  façon h décornposer les 
derniéres traces de carbonate de  c h a u x  qui  pourrait s'ktre 
formé;  on 1;iisse refroidir dans le cniii-aiit d'oxygkne et l'on pèse ; 
d u  poids trouvi: on retranche le poids d e  la quaritité de chaux 
ajoutée; on a ainsi un  chiffre qui permet de calculer le pourceri- 
tage exact des cendres. 

11 est bien entendu qu'on doit tenir compte kgiilcnient de la 
chaux  ajoutée, si l'on est amené doser Ic calciuni dans les 
matières minérales obtenues. 

L'analyse des cendres par  1ii méthode ordinaire de  calcination 
conduit naturelleiilerit h dt:s c:hifTrc:s diBdrerits de ceux donnés 
par  le  ~ ~ r o c é d é  que nous verioris de  d k r i r e .  Ces diil'érences indi- 
qiient la illesure des erreurs que  ce dernier procédé est appelé B 
f;iire disparnitre. O n  s'en rendra cornpte par la comliarnison des 
résult;its 01)tenus en appliquarit les deux procStlés k I':inillyse 
des cendres d'un blé russe. 

Cendres par 'cnlciriiition directe : 27,G83 de  PO5 par kilo de  
hl6 ; 

Cendres par  le procédé Fleurent et L h i  : 1'3,193 de P20s par 
kilo de  blé ; 

Soit urie diffrlrerice de 7,86 p.  100 par  rappnrt  ni1 poids des 
cendres. 

Coinposition des cendres : 
Par c i l c i ~ a t i o n  I1rocédc 

directe Fleurent-Lé-.  
- - 

S i W .  . . . . 1,278 1,178 
PO:. . . . . 52,400 56,231 
C u O .  . .  . . 0,062 0!0J7 
hIg0 . . . . . 23,600 13,539 
0 . . . . . 27,484 25,338 
A1'03-Pe-O\ . 1,295 1,200 
Mn30' . . . . 0,073 0.067 
Ç Ü O . .  . . . i , i i n  2 , 0 4 2  
SWJI' . . . . D B 

Ka20.  . . . . 2,686 2,476 

Relunî-yzre r i  p w p u s  d ~ c  d o s a y e  du phosphorr t o t n l .  - Au coiira des 
nomlireuses analyses que  nous avons efrectuées, nous avons 
constaté que la inkthode de  dosage de  l'acide phosphorique total 
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pr6conisi: piir l'un de nous et  qui  consiste à détruire  la m a -  
tiére organique par  l'action successive d'Az03H et  de SWH2 
comporte, dans certains cas, une  cause d'erreur. Lorsque la 
substance à analyser conticnt une proportion reiativement impor- 
tante de silice, comme celle-ci reste finalement insohbiliske d a n s  
WH' ,  son poids vient s'ajouter à celui du pyrophosphate obtenu 
par la calcination d u  phosphate ammoniaco-magnésien prtcipité 
et augmenter pr~portionnellernent le  poiircentage de  l'acide 
phosphorique. 

Pour éviter cette erreur, il suffit, lorsqu'on ajoute l'ammonia- 
que destinée B saturer l'excès de  SO5112, d e  s7arrèter u n  peu avant  
la fin de la saturation. puis  de filtrer ; la silice reste s u r  le filtre, 
et l'on prockde ensuite, comme d'habitude, à la prkcipitation par  
le mélange magnksien. 

RmE DES PUBLICATlONS FRANCAISES 

Séparation de I'alninloe et dc I'oxyde ferrique. - 
M .  Pli BARBIER (Bul l .  de la Soc. chimigwe de France d u  5 décem- 
bre 1910). - L e  procedé p r k o n i s é  par  JI. Barbier est basé s u r  
l'emploi de l'hydrosulfite de sodium, qu'on trouve actuellement 
dans le commerce à l 'état de purete .  

La solution dans laquelle on veut  doser I'alurnirie et le sesqui- 
oxyde de fer est additionnke d 'un  léger excès de  solution d'ack- 
tate sodique; o n  ajoute peu à peu une  solution d'bydrosulfite de  
sodium h 10 p. 100 jusqu'à ce que  la coloration rougeiltre pro- 
duite par l'acétate de soude ait  disparu ; on  porte le liquide à 
l'ébullition; l'alumine se précipite seule, e t  le  fer,  ramené a u  
mininiurn, resle e n  solution. La separation est intégrale, e t  
l'alumine se dépose sous forme d 'une poudre dense, qu'on peut  
laver et filtrer facilement; on incinère le filtre ûprés l'avoir 
imprégn8 d"1zO" ; on pése l 'alumine, e t  l'on précipite ensuite le 
fer dans la liqueur. 

Si, comme dans  le cas  de  l'analyse d'un béryl, l a  solution ren- 
ferme de la glucine, cette base est précipitée en méme temps que 
l'alumine; le  mélange des deux hases est recueilli s u r  u n  filtre, 
lavé et mis e n  contact avec une solution concentrée de carbonate 
d'ammoniaque ; aprés  36 heures de  digestion, o n  separe l'alu- 
mine par filtration; on  lave, on séche;  on calcine el l'on pèse. 
La liqueur filtrée abandonne la  glucine par  une Gbullition pro- 
longke; elle est  recueillie, lavée, skchée et  calcinée. Les deux 
bases sont totalement exemptes d e  fer si les lavages ont dté com- 
plets. 
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Noavcau procédé d e  dosage dc l'uolde sulîurlqae 
e t  des  ~u1fhtes.-  M M .  AUGER e t  GAUILLON (Comptes rendus 
de I 'Aci ldh~lie  des sciemes du 20 février 19l1) .  - Le nouveau pro- 
cédé de dosage de S04112 que proposent NJI. Auger et Gabillon 
consiste à réduire cet acide par  l'acide iodhydrique et k doser 
volurnétriqueiiieiit, h l'aide d'une liqueur titrt! d'iode, I'hydroçène 
sulfuré formé. 

L'acide iotlhydrique est préparé dans le Iiallon mème où 
s'effectue la réduction du  sulfiite, A l'aide d'un inélanae d'acide 
phosphorique et d'acide pyrophosphorique et d'iodure de potas- 
sium ; l'iode rilis en liberté au  cours de la rtaction est ramené à 
l'état d'i~cide iodhydrique par addition d'acide phosplioi~eux; 
coinine il y a toujours tlc I'iode et d i i  gaz iodhylriqiie ent,rainé$ 
en mènîe teirips que l'hydrogène sulfuré, on se débarrasse de . - 

l'iode en faisant passer 1; g a i  sur  une colonne d'iodure de cal- 
cium, et de l'acide iodhydrique en le faisant bni-hoter dans une 
solution aqueuse du méinc acide de  concentration supérieure ti 
111 + 7 A q  el rendue incolore par  adclilion d'acide phosphoreux. 

L'hydrogène sulfuré est absorb6 dans une solution d'ac6fat.e de  
zinc. e t  le sulfure es1 dos6 à l'aide d c  I'iode. 

Tuus les sulfates, sauf celui de baryum, sont int6griilciiient 
dEcornposés entre  800 et 1100 ; l'opkration dure  de 20 à 13 mi- 
nutes. 

Le mélange d'acides phospliorique et pyropliosphorique dout 
on se sert doit klre exempt d'acide rn6taphosphorique ; sinon, 
il y aurai t  réduction trop énergique d e  l'acide phosphoreux et 
formation de phosphore rouge ou d'oxyde de phosphore et d'hy- 
drogbne phosphoré;  comme ce dernier peut toujours se former, 
on a soin de l'éliminer en le faisant pitsser s u r  de  l'iode précé- 
dant  l'iodure d e  calcium. 

L'atrnosphére intkrieure tlii l~a l lon  à 1-édiictinn doit ktre 
exempte de toute humidité pour éviter l'oxydation de l'hydro- 
gène sulfuré par I'iode, laquelle n'a pas lieu e n  milieu sec. 

. L'appareil se conîposera donc d'un b:illon de 50cc. environ, à 
long cil, portant u n t u b e  latéral pour  le dégagement des gaz et 
dans lequel pénètre un  tuhe amenant  du  p z  carbonique sec pen- 
dant  toute la rlur6r: d<: 1'oni.ral.ion: le tube IatPrnl est r h n i  i u n  

, tube  de  verre d e  2 centiin. d e  diamEtre, long de 25 centim. envi- 
ron, rempli d'iode sur  une longueur de 3 cent inl . ,  puis d'iodure 

:de calcium; à ce tube fait  suite u n  petit laveur contenant 5 cc. 
environ de  solution iodhydrique ; enfin, l 'appareil  se termine par 
deux laveurs contenant au  total environ 100cc. de solution 
d'ac6tate de zinc (25gr. pour  un ' l i lre); on  introduit dans  le 
ballon 2081.. environ d'acide phosphorique (obtenu en réduisant 
a u x  Ù , 6  l'acide à 600 Baume), 2 gr. d'acide phosphoreux, 3gr. 
d'iodure de  potassium en poudre e t  O gr.20 environ du sulfate A 
doser, finement pulvérisé. Lorsque l'appareil est rempli de gaz 
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carhonique, on chauffe le ballon, placé dans iiri Imin d'huile ou 
de SO'HH'.  

C e  procide permet de  doser S O L I I V e s  sulfates avec une 
approximation de 1/200 environ. 

Causa d'erreur dans ln rcolicrche tonicologlque 
cio mercure. - 31. GAI1PiIEI1 (.loztmal de pharmclcie et de chimie 
du l e p  janvier 2 9 I 1 ) .  - Ayant i rechercher le mercure dans  une 
potion base de sornatose qui,  dans un  ])ut criniinel, avai t  été 
additionnée d'une parcelle de sublinlé corrosif, JI. Garnier corn- 
niença par soumettre A la dialyse ce qui restait de la potion ; 
;III bout de 48 heiires, le liquide extérieur fut h a p u r é  jusqii'A 
réduction du volume B 2 c c . ;  ü ce moment, le résidu donna les 
rkactions des chlorures avec le nitrate d'argent; avec l'iodure de  
potassium, on obtint des stries jaune-rougeâtre, disparaissant 
dans un  excés de réactif ; l'acide sulfhydrique déterniina la for- 
mation d'un précipité noir irisolulile daris AzOqI1; ces réactions 
étaient trbs faililes, ce qiii prouvait que le sel nicrcuriel n'avait 
traversé le dialyseur qu'en minime proportion. 
M. Garnier détruisit alors p a r  le procédé au  chlorate de 

potasse le liquide restE à l 'intérieur du  dialyseur; l a  solution 
olitenoe fu t  débarrassée de l'escès de  'chlore par  un  courant 
d'acide sulfureux, puis traitée par  I'hydiogEne sulfurk, lequel 
produisit un prkcipité noir qui  résistait à l'action de l'acide 
nitrique et qu'on fit dissoudre dans I'enu r iga le  ; le liquide ainsi 
ohtenu devait contenir du bichlorure d e  mercure rCaénéré ; 
BI. Garnier fit 6,~apor'er la liqueur. et,  après réduction à faible 
volume, il essaya les réactions par  l'hydrogène sulfuré et  p a r  
l'iodure de pot;tssiurri, qui  d u ~ i ~ i & ~ . e ~ i L  U I ~  r6sultat négatif. 

M. Garnier prit  alors une certaine quantité de sublimé, qu'il 
soumit aux  mêmes opérations, et les réactions p a r  l'hydrogène 
sulfuré et par  l'iodure de potassium furent égnleirienl négatives. 
Il n'y avait pas alors B hésiter ; le sel mercuriel avait ét6 entraîné 
pendant l'évaporation. 

Les chimistes doivent donc Ptre avertis de cette cause d'erreur 
qui pourrait les porter à conclure à tort :I l'absence d u  niercure ; 
au lieu d'évnporcr la liqueur dans laquelle on a rEg5nki.S 1eI)ichlo- 
riire de inrrcure, on la soumet b l'dlectrolyse, et l 'on pèse le  
riiétnl déposé, qu'on caractérise ensuite k l'état d'iodure. On 
p i i t  encore recourir au procbdé de Rose, qui consiste A ajouter 
d e  l'acide clilorhydrique et un excès d'acide phosphoreux,  à 
ahandonncr h 30°-40° pendant I2 heures, il laver, sécher et peser 
le précipité de calomel. 

Elude den bchappbes d u  beurre de coco. Coinposl- 
tlon de l'essence de  coco. - M N .  H'ZLLEII et LhSSlEUR 
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(Cornples rendus de 1'Acadimie des sc iences) .  - Comrrie le beurre 
de coco renferme les rnérnes glycérides que le beurre ordinaire, 
sauf la butyrine, on a cherche depuis une  trentaine d'années à 
l 'introduire dans l'alimentation sous les differents noms d e  
végétaline. de  cocosine, de lauréol, e tc .  

Mais tandis que la matikre grasse extraite, su r  les lieux d'ori- 
gine, des noix de coco fraîches, possède l 'arôme assez agréable 
de I'arriaride et  est consorrirriée s u r  place, il ri'eri est pas  de rnênie 
du  beurre employé en Europe, lequel provient, o u  bien des hui- 
leries installées a u x  Indes et k Ceylan, ou bien de  l'expression, 
faite sur  notre continent, des amandes  de  coco séchées au soleil 
ou dans des fours appr0prii.s e t  qui  nous arrivent sous le nom de 
coprah. L a  rntijeure partie de l'huile de  coco traitce en Europe a 
cette dernikre origine. Des recherches entreprises jadis sur le 
beurre d e  coco que nous avons soumis à l'alcoolyse nous ont 
conduits h faire l'étude des produits forterrient odorants qu'il 
contient ordinairement et qu'on élimine par  différents procBdés, 
de façon & rendre cette matiere grasse propre à l'alimentation. 

Parrrii les suhsta~ices qui corrimuniquerit 5 l 'huile de coco brute 
son odeur désagréable, il faut citer les acides g r a s  (caproïque, 
caprylique, caprique, laurique, etc.),  provenant de  l'hydrolyse 
partielle des glycérides. et des matières fortement odorantes qui 
tiennent sans doute k l'origine de l 'huile. 

Les acides libres sont sépar6s p a r  u n  traitement a u x  alcalis ou 
a u x  tewes alcalines, taridis que les autres  produits malodorarits 
sont éliminés en soumettant la matière h un courant de vapeur 
d'eau surchüuffee. Condensée, cette vapeur  d'échappement four- 
ni t  u n  mélange de  matièregrasse entraînée mécaniquement, d'aci- 
des gras  résultant d'une saponification partielle des glycérides et 
des produits neutres odorants. 

C'est un  pareil niélange, livrk sous le nom d'échupp'es d u  h u r e  
de coco, que les auteurs ont soumis k l'étude. 

L'ensemble de leurs  recherches leur permet de formuler les 
conclusions suivantes : 

Z o  Le beurre de coco brut doit son odeur particulikre A une 
essence dont  IFS deux constituants principaux son t  la mélhylheg 
tglcitone, C7B'5.C0.CHQt In méthglnon~lcitone, CgHig.CO.CH3. 
Malgré l 'épuration la plus  soignée, le beurre  de coco alimentaire 
renferme encore des traces de  ces cétones, dont  l'odeur particu- 
lière se perçoit en chauffünt la matière grasse. 

2O Cette essence contient en outre de petites quantités d'une 
aldkliyde non isohie e l  dévie la lurriière polarisée. 

3 0  Ces caractères sont ceux de  l'essence de r u e  (Rii tn graveolm), 
qu i  renferme les rnPrnes cétones et  dont  la ditviation est due la 
prksence des méthylheptylcnrbind et  méthylnonylcarl-iinol 
actifs, alcools correspondant a u x  deux cétones précitées. 
4" Quand on hydrogène la méthylnonylc6tone en présence du 
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nicliel rcduit à une ternpérnture de  2300 à 3000, on la transforme 
parlielleiiient en u n  carbure CPILt" moins riche en carbone que 
la célane priniitive, et en une pinacolirie CnI1"O. A notre con- 
niiissance, on n'avait encore jniriais observé. dans des conditions 
semblables, la foririatiori rl'urie piriacoline II poids rrioléculaire 
aussi élevé. 

iteehiorclic Lomic!ulo~ique de iu iuorpiiiue. - JI.  G .  
.r~)i<liTiESSNï ( J o w n a l  d e  plin~rnticie el  t h  chimie du 1 6  novembre 
1910). - Les dissolvants utilisés par les toxicologistes pour erile- 
ver I;i morphine ;i des liqueurs rendues alcalines par  l'ammonia- 
que ou le carbonate de sotliuiii sont : l'alcool arnylique, l'éther 
acétique et le chloroforilic alcoolisé. 

L'auteur propose d'utiliser, coiniiie liqueur extractive, l 'éther 
corileri~nt rle 1 h 1,s  p. ZOO il'iilcool Cthjliqiie: on fail une d i ~ n i n e  
d'épuisements successifs. I'réalablenient, les liqueurs acides, non 
eiicore alcnliriisées, doivent étre purifiées par  agitation avec de 
1'15ther coniplèterrient exerript d'alcool. 

En cas de liqueurslrès iiiipures, on extrait  la  inorphiried7al)ord 
par l'alcool aiiiylique chaud ; on enlére la morphine a u x  solu- 
lions arriyliques en les agitarit avec de l'eau ai:iclulke ; celte der- 
nière solution, alcalinisée, ccde ensuite sa morphine ii l 'éther 
alcoolis6 B 1 ou l ,a0 p. 200 ci-dessus indiqué. 

Si l'on recherche plusieurs alcaloïdes. on coinmence les kpui- 
scments de la liqueur :ilc;iline en utilisant l'éther pur ,  qui  enlève 
1esi~lcaloïdes~auti.e~ que I i i  inorphine, puis on continue avec l'éther 
iilcooli~é. qui dissoul celte rlcrriiiw. 

Tous les diawlvants utilisables étant  susceptibles de dissoudre 
l'urée, et la prkscnce di: ce composé pouvant donner lieu B des 
interprétations indécises par  siiite du  trouble apporté à certaines 
réactions, l'auteur fait reriiarquer que la recherche de la mor- 
phine se trouve, de ce fait, beaucoup plus facile dans I'uririe 
ancienne que daiis celle fi-iiirhernent h i s e .  

Défcctoosit& de  ln réaction d a  glycogène pour 
déceler la présence de la viande de clieval daus les 
procluit~ de eiiarciiterie. - II. F L A S C  (Annales des f o l s i -  
fications de janvier 1!)11). - On utilise depuis longtcrnps, pour 
clibtinper 1ii viaride de cheval de la viande de hreuf, la ri:ai:tio~i 
d u  glycogèrie, qui consiste: en ce qu'une inizcérntion de viande de 
clieval dorine, tivcc une solution iodo-iodurée étendue, une colora- 
tion brune inc:oinp:~r:il)lernent plus iritense que celle olitenue 
avec une macération de viiinrie de bmuf. Cette différence 1-Bçulte 
decr. que. chez le cheval, qui est i:ri:C: poiir l'elrort ~iiusculaire, le 
nii~scle est plus riche en glycogéne que chez le hceuf'. 

Mais lorsqu'il s'agit de produits d e  In. charçiiterie, les choses 
n e  se passent pas  ainsi ; les charcutiers emploient la vi:~nde de 
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cheval pour confectionner les saucissons dits Al.ies, #ènnge, 
Lorraine et les saucisses genre Francfort e t  Strasbourg, qui ne 
dcvraicnt dtrc fabriqutcs qu'avec de la  viande de  b ~ u f  et de 
porc ; o r  l a  viande qu'ils recherchent est celle de chevaux archi- 
m:iigres, dont  la viande, même à 1'Ctat frais, ne contient guère 
plus  de  glycogène que  la viande de b a u f .  

Ce n'est pas tout ; si l'on examine le travail du charcutier, on  
voit que la viande destinée faire les articles ci-dessus men- 
tionnés est découpée, hachée de manière 5 former une pdte 
homogène ; après  addition de  gras  de  porc, d'épices et de condi- 
ments, la masse est introduite dans u n  boyau e t  portée au séchoir 
où elle perd son eau. Cette dessiccation a pour  objet de favoriser 
l'action du  ferment glycolyt,ique s u r  la quantitk de  glycogène qui 
pouvait exister encore dans la viande de  cheval e t  de déterminer 
la formation de  glucose, de sorte que ,  dans  un  saucisson de 
cheval fini et prêt B étre vendu, il ne  peut plus  y avoir de glyco- 
@ne décelable p a r  la réaction ordinaire. Enfin, h l .  Blanc n'a 
jarriais réussi i obtenir cette réaction avec les saucissons secs 
qu'il a examinés. 

Ce qui  est vrai  pour les saucissons secs ne l'est pas cornplMe- 
ment pour les saucissons cuits,  attendu que, la température de 
la cuisson détruisant le ferment glycolytique, la destruction du  
glycogène et sa transformation en glucose ne peut se produire; 
  riais les fraudeurs sont trés hien renseignés, e t  i ls ont l'habitude 
d'ajouter à leurs produits 0,50 1? 1 p. 100 d'amidon ; le glycogène 
devient alors introuvable, ou sa présence nécessite, pour &tre 
mise e n  h i d e n c e ,  l 'intervention de méthodes compliquées et 
n'offrant pas de garanties suffisamment sérieuses pour permettre 
à l'expert de formuler une conclusion t r&s nette. 

Qoelques expIlcatlons sur les antlgénes, lem anti- 
aorps, la réaetion de tlaatioo e u  dévlalian d o  eam- 
plément ; rénetion de Wasmermann. - M. le D r  IIEIAE 
(Reoue rnod~rne de pharmacie d e  février 1911). - Nos lecteurs 
seront heureux d'avoir quelques explications claires et précises 
concernant les nouvelles tliéories s u r  lesquelles est basée la 
réaction de Wassermann.  

Antigène, anîicorps, nlexine, sensibilisntvice. - 'Lorsqu'une 
substance étrangi.:re (globule sanguin,  virus, microbe, etc.) pé- 
nètre dans l'organisme, elle provoque la formation, dans les 
humeurs ,  aprés  son inoculation, d e  moyens d e  dérense spkciaux, 
qu'on appelle anticorps ; elle joue le rûle d'antigène. 

L'anticorps se compose d e  deux substances, dont on a constaté 
la coexistence par  leur résistance différente à la chaleur : l'une, 
non spicifique, commune ù toits les  setums, rrieurt h 55" c'est l'alezine 
ou complément ; l 'autre est plus rohuste et  résiste à 550 ; elle est 
étroitement spécifiqtie, c'est-8-dire propre à chaque antigène / elle 
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-n'agit que contre une cellule, u n  microhe dotin;. u n  globule 
sanguin d'une espkce quelcorique, h l'exclusion de toutes les 
autres espèces. Cette substance a reçu le nom de s~nsibil~isnlrice; 
o n  l'appelle également ambocepeur, a,q,711iti1ti~le. précipitine. 1.e 
mot ambocepteur est d û  à Ehrlich. Le compliment a été ainsi 
norrirnt! parce qu'il coiriplEte l'action de la seiisibilisa~vice. 

Voici l'utilité de ces explications : supposons un malade atteint 
de syphilis, chez lequel on ne trouve ni dans les commémoratifs 
n i  dans aucun signe un  indice autorisant & affirmer la spéci- 
ficité et par  suite k instituer Ic traitement rationnel. Grâce a u x  
rkactions de la set~sibilisatvice et d e  I'alexine ou complé~nml, or1 peut 
prouver en quelque sorte mathématiquement In syphilis. Cette 
kpreuve s'appelle la viadion de fixation ou  déviation du complén~ent, 
on encore veoction de Wassermann, d u  nom d e  son auteur. 

Rcnction de fixation ou divicition du complément. - Tout d'abord, 
en utilisant les données ci-dessus, faisons une  expérience préli- 
minaire et capitale. A plusieurs reprises, on inocule à un  cobaye 
des glohiiles rouges de sang de  lapin (espkce étranghre a u  
cobaye) bien dkfibrinés. E n  face de  cet envahisseur, le sang  d e  
cobaye fabrique u n  élkrnent de  défense, un  anticorps, e t  les glo- 
bules du lapin auront  joué ainsi le rble d'antigène. 

On a vu plus h a u t  que l'anticorps est composé de deux sub- 
stances, l'nlexine (ou conlplimenl), commune a tous les sirums, e t  
la aensihilisnllice, qui  est. spicifique. Ctiaqiit: fois que le saris d e  
cobaye sensibilisé, on dirait  mieux immunisé, contre le sang  d e  
lapin se trouvera en contact, méme in vitro, avec ce dernier,  il y 
aura hémolyse, c'est-&dire dissolution des  globules d e  lapin. Le 
phénoméne se produit grâce au rnCcanisme suivant  : la sensibili- 
satrice sert de mordant  ; elle irnprégne les globules de  lapin, e t  
ces derriiers, ainsi mordancés, sont tout pr&ts à subir l'action 
complémentaire de  l'alexine ou complément. Si la sensibilisatrice 
a Cté nommée arnboceptez~r p a r  Ehrl ich,  c'est parce qu'elle sert 
de pont, de  trait  d'union entre le  globule d'une par t  e t  l 'alexine 
de l'autre. 

Ce q u i  est ii retenir, c'est que ,  pour agir  contre un  envahis- 
seur quelconque (microbe, virus ,  globules, désignés sous le nom 
gknérique d'untlgèlw), l'anticorps a besoin de  ses deux conl- 
posés : la sensibilisatrice, comparable à un  mordant, e t  l'alexine, 
qui parachéve l'œuvre de la première. Mais l'un n'agit pas suns 
l'autre. 

Cela 6tant compris,  pour réussir la réaction de  \Vassermann, 
c'est-&-dire pour savoir, pa r  la simple inspection de son sang, si 
un malade est syphilitique ou non, voici comment on prochde : 

i 0  Comme le  tréponéme, agent causal d e  In syphilis,  n'a p u  
&tre encore obtenu en culture pure, on  prend une parcelle d e  
foie de nouveau-né syphilitique (dont tous les laboratoires son t  
munis) ; aprés  avoir  broyé ce fragment, on le mélange dans u n  
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tiihe A ,  avec un peu d'eau stérilisée ; on a ainsi un milieu ahon. 
dant en tréponèmes ; 

20 Ilans un  autre  tube B.. on met u n  peu de stlruin du m:dade 
supposé syphilitique. Si ce nialade est r6elleiiient syphilitique, 
son sérurn contiendra R la fois une sens ib i l i sa~r ice  stiecifiqr~e pour 
l e  lréponètne et une nlexine hanale ; s'il ne l'est pas, il n'g aura 
que de l 'nlezL~ie ; 

3 O  Dans uri troisièinc tube C ,  on rnet du sérum d e  coliaye, 
immunisé cornme il a été dit  plus  hau t  contre le s:tng de lapin ; 
on le chauffe B 55"our détruire I ' n l m i n e ;  ce si:ruin de cobaye 
ne contient donc plus que la sensi l i i l is lc t~~icr;  

4" Enfin, dans u n  quatrièine tuhe D ,  on iiiet des glohules 
défibrinks, soispeuserrient lavtis, rie sang  de lapin. 

Cela fait, on mdarige d'abord le contenu des tubes il el R, 
puis on y :youtc celui des deux autres tiilics C e t  1) ; on porte le 
tout  L l'étuve pendant deux heures, e t ,  s'il y a syphilis, les glo- 
bules de  lapin restent intacts ; la r h c t i o n  est donc négative au 
point de vile de I'expérictrice, piiisquc rien ne s'est produit en 
a ~ i p i i ~ m ~ w  &daris le liquide, innis elle est positive ;III point rle vue 
diiignostic, car clle prouve que le iiialiirle est sûrerrierit syphili- 
t ique. 

Que s'est-il p:iss6 ? Comme le saris du nialad(: était acnsil)ilisé 
à I'kgard du  trkponèrne, 1'nuiicorp.s s'est jeté s u r  lui ; la sensibili- 
s a f ~ z c e  a opé1.6 son action de mord;triçage, I'rrlexiwe a coriiplété 
I'ce~ivre et i l  y ;r eu tréporiériiolyse, c'est-à-dire dissoluliori des 
tréponèmes. Les globules du tiil~e O n'ont pu èlre altatjués par  
le sérum du  tube C ,  puisque ce dernier ne 'conteriijit que de la 
se~zsiliilistrlrice sans olpzme .  

Supposons niaintenant le riinlxie non sgpliilitique.On reprend 
les quatre  tubes. On inilange, cornnie tout U l 'heure, le contenu 
du  tube A (contenant le foie à Lr4poiiérries) avec celui du tuhe il 
(rcriferrnarit le sérurn du malade) ; on y ajoute, toujours coiiirne 
ci-dessus, le conteriu du  tube D (contenant les globules de lapin 
lavés) e t  le contenu d u  tube C (renferiiiant le sérum de cobaye 
privi: de son alexine par  le chauffage) ; on porte  le tout à I'ituve 
pendant  deux heures, et l 'on voit que,  contraireinent B la pre- 
iriiiire épreuve, le liquide est devenu iaiige et troulile. Que 
s'est-il piissé ? 

Le iriiil;iile n'&tant pas syphilitique, son sang n'a pu agir sur  
le tréponème ; mais s i  ce sang ne coiiten;iit pas  d'atitiçorps pro- 
prement dit ,  il renfermait du  riioins l ' r i l r x ~ n ~ ,  q u i  est c o m n u m  a 
t o i ~ s  les sé~~zsnas; cellc-ci rwtnut disporiiblr, p u i s q ~ ~ ' e l l e  n ' i tu i t  pas 
ut i l isée con11-e Le t t . i l~o~léme ,  est cenue c o m p l é t ~ i  l 'act ion de ln sensibili- 
s u t r i c e  contenzte rluns /c: Luhe C .  Les dezc .~  substrr~~ces réunies ont joui 
c i s - à - t w  des ,qloDules d e  l u p i r ~  le rôle d 'ont icovps camplet. Il y a eu 
cette fois hr'molyse, n zi l m  [le h t r r ~ p o i ~ 6 n ~ o ~ ! ~ s f ~  de tozi t a l 'hewe,  
-\utrerrienl dit, la s e n s ~ b i ~ z s ~ ~ 1 r i c e  n fuit dévier le coiiiplérnent- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



clle.riile disponible d a n s  le sang  du malade ; elle a fixé ce cornpli'- 
iiient-akxi~ae sur les globules de Inpin, d'où la justilicatiori des  
expressions synonymes ~ i a c t i o i ~  de /ixotioil, ctéciation d u  cornpli- 
itretit, qui servent j. dCsigner la rh~c t i on  de Uras.~ermnnn. 

Si, au lieu du tréponijrne, on emploie un microbe pathoghne 
quelconque, par exemple le lmcillc d'Eberth, la réaclion se pro- 
duit de la rnéme manière. 

REVUE DES PUBLIGATIONS ETRANGERES 

Wparatiau d a  scanclioni et du  thorlom.-MJI. R.-J .  
MEYER, II. WISTEH et  11. SPETEIL (Zeits. f. anorg. Chem. ,  1910, 
p. 398, d'après J o u m .  of S o c .  o f  chem. lndustry, 1910, p. 1008). 
- La solution des chlorures est évaporée i siccité a u  bain-marie; 
le résidu est dissous dans iin peu d'eaii, e t  la solution concentrée 
est versée dans une solution de  carbonate de soude p u r  (B 30 p.100 
de sel anhydre). 1 litre est employé pour chaque 20 gr .  d'oxyde 
d e  scandium. Le mélange est agité et  chauffé doucement jusqu'k 
Cclaircissernent de la liqueur. On fait bouillir pendant une  demi- 
heure, en inainten;irit le volurne constant, et le liquide surnageant 
est séparé du  cartioriate double, qu'on fait  hoiiillir trois fois pen- 
dant I h i n u t e s  avec la solutiori decarbonate desoude à 20 p. t 00. 
Le thorium est ainsi dissous coinplktement ou presque cornpléte- 
ment, et le carbonate double d e  scandium peut Etre dissous d a n s  
I'enu et reprécipité sous forme d'hydrate pour étre converti fina- 
lement en oxalate e t  en oxyde. 

P. T. 

Hechtrehe d a  iiian~auèma dans le nnlfate de zlna. 
- JI. BERNARD COLLITT (Pharmaceutical ./ou?-nnl, 1911, 1, 
p. 5). - L'ernploi du  zinc rouge et d e  la frariklinite pour l'extrac- 
tion du zinc est cause de la p r k e n c e  dans  ce métal de quantités 
notables de  manganèse. 11- importe donc de rechercher cette 
impureté dans les sulfates de zinc d u  commerce. P o u r  cela, on  
dissout le sulfate dans  l'eau ; on ajoute u n  excès d'ammoniaque, 
e t  on laisse exposé A l ' a i r ;  les oxydes d e  fer  e t  de manganèse s e  
déposent; après  filtration, o n  dissout le précipité dans A ï , 0 3 H  ; 
on étend d'eau et l'on porte à l'ébullition ; aprés  addition de  1 cc. 
de nitrate d'argent S i l o ,  on ajoute 1Occ. d e  persulfate d'nmmo- 
niuni i 20p.100. 1Jne coloration rouge ou  rose, due a u  perman- 
sanate formé, indique la présence d u  manganèse, qui peut ménie 
4tre dosé au moyen rit: l'arsénite de sodium. 

A. D. 
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Constltutiou du Ibicarhonate de soude. - M. BI- 
CHER (Phnrn~aceuticnl Journnl, 2910, 11, p. 365) .  - La for- 
rriule C032JaH paraît devoir etrc reinplacke par  (C03NaIl)2. 

Dans les réactions, la plus petite quantité entrant en j e u  est 
toujours 2 CO3 NnII .  

Rxerriples : 
2 COVaI-1 = COJNas + 1120 + CO' 
2 CO3NaII + B a C I k  2 KaCl  + C03t3a + C O 2  + H 2 0  
2 CO%all - Ca0 = COJXa2 + C03Ca + f120 
Le bicarbonate de calcium est alors (IICO")'Cn, un atonie de 

calcium remplaçant deux atomes de  sodiu~ri.  
A. U .  

Prépnriitlou ccyntliétique de I'eninioniuque H l a i d e  
de l'azote et de I'liydrogèiie. - RlM. P. II.iRE11 et 11. LE 
HOSSIGNOL (Phnrmncezitzsche Prnzis, 1920, p. 1 8 3 ) .  La prCpa- 
ration de l'aiiirnoninquct, en partant  des élénients dont  elle se com- 
pose,a toujours été considérée comrrie iinposçible à cause de l'in- 
di8érence de l'azote B la température ordinaire et du  peu d'affinité 
de  ce gaz pour I'hydrogéne. 

On doit K MM. Y. Ilaber et  11. Le Rossignol un procédé de pré- 
paration assez facileinent réalisable Les auteurs soumettent les 
gaz $ une pression de 200 atrriosphères e t  h une température d e  
550" Dans ces conditions, la combinaison se fait  graduelleinent, 
et l 'amnioniaqiie forrriée doit toujours 6ti.e élirriinée au fur e t  i 
mesure de s a  production. 

Pour  faciliter la combinaison des deux constituants, on doit  
secourir à un corps agissant comme catalyseur ; à cet efl'et, on  
peut employer I'osmiuiri ou I 'urane. 

A .  n .  

Nouveau réactif de I'aaide niti.iqnc et des nitra- 
tes.- &Ill .  1'. SC1IIW)T et  II .  LCJIPP (Bericl~te chem. Gesells., 
1920, p.  79Sj.- Le nouveau réactif qu'emploient les auteurs est 
la dimonoxgphénylant.rylaniine ~(C~~11WII) 'AzlI] ,  obtenue p,n fai- 
s an t  agir  l 'ammoniaque sur le 9-10-dioxyphCnanthrène ; o n  
prend 1 centigr. de ce corps, qu'on fait dissoudre dan 10Ucc. d e  
SO'+HH" p u r ;  on obtient un liquide bleu, dont  on prend 3cc.; on y 
ajoute une parcelle très petite du  produit & essayer ; si ce produit 
contient AzOql  ou un  nitrate, la couleur d u  mélange passe d u  
bleu au  rouge-vineux. T I  est iriipnrtant d e  nepas ajouter d'eau. 

Ce réactif perinet de caractkriser les nitrales en présence des 
au t res  oxydants, tels que les chromates, les chlorates, etc. Çeux- 
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ci donnent des colorations différentes, qui ne masquent pas celle 
des nitrates. Les nitrites seuls sont susceptibles d e  troubler la 
réaction; s'ils sont en faible proportion, la teinte du réactif n'est 
pas modifiée. mais s'ils se trouverit en prupo~t ion  assez considé- 
rable, on obtient une coloration rouge résultarit peut-étre de la 
transformatiun de AzOIII en Az0311. 

Recherche du mercure e t  d e  ses  eonibinniwons 
dans les ~ n a l y m e ~  toxicologiqiacs. -JI .  T. LECCO (Zeits. 
f. a n d l t .  C l ~ e n ~ i e ,  1910, p. 283). - 1,'auterir a remarqué que Ic 
mercure distille en quantitk assez notable avec la vapeur d'eau. 
Le niercure ainsi distillé se présente soit cornne une pellicule gri- 
sâtre a In surface de  I'eiiu rlistill&, snit trhs finerilent divisé et  
peine visible dans le liquide, soit enfin précipité au  fond du  vase. 

Si I'on mélange une combinaison de mercure, le suhlinié, par  
exemple, avec des matières v6gétnles ou anirnnles, e t  s i  I'on dis- 
tille le tout avec de l'eau, on obtient d.ins le distillatum d'assez 
notables quantités de mercure. Par  l'ébullition avec les ditcs 
subst;inces, le siihlirné et aussi le c:~loirrel surit réduits en rrier- 
cure m6tnllique, qui,  étant volatil ,  est entraîné par  la vapeur  
d'eau, et on le retrouve dans  le distillatum finement divisé. 

Il est donc tout indiqu6, d a n s  les analyses toxicologiques, dc 
rechercher le mercure dans le  groupe des poisons volatils. 

A .  B. 

Bon*-mitrale de hlnmuth. - M. J .  B .  P. IIARItISOS 
(Phaivmeulical  Journal, 1910,I,  p. 481).  - L'analyse d'un grand 
nombre d'6chantillons de sous-nitrate de  bismuth a donné les 
chiffres suivants : 

Bi203 de 78,8 i 80,s. 
A 2 0 6  de 15,43 à L5,82. 
HyO de 4,03 à 5,77. 
La densité a varié de  1,502 à 2.276. 
Le procédé d c  dosage d e  l'acide nitrique le plus pratique est 

celui de Brown, basé s u r  la transformation d u  sous-nitrate en 
oxychlorure p a r  l'action du  chlorure de  sodium. 

Le sous-nitrate de  bismuth corrirnercial r6pond à la formule : 

GBi20a, 5Az205,8 1 /2 H W ,  correspond i 
Bi20a 80 , i  
~ ~ 2 0 ~  1 5 , s  
Eau 4,4 

A .  D. 

Titrage d u  pechorete d e  sodium. - MM. BOSSIlhRD 
et ZWICKY (Phaj.maceutica1 Journal, 1911, 1 ,  p. 65) .  - En pré- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sence de SO'I12 et du  bioxyde de rriarigarièse, les perborates per- 
den t  la moitié de leiir oxy,' w n e .  

Pour faire le titrage. on introduit,  dans une fiole de  200 cc. 
environ, une prise d'essai du  sel a r e c  trois ou quatre fois son 
poids de  bioxyde de  rriangari6se pur  ; dans  un pctit tube ii essai 
o n  introduit SO'II%u dixième; le tube est placé dans la fiole d e  
façon que le mélange ne puisse étre effectuC qu'après avoir 
bouché la fiole en la rriett:int eri corrirriunicxtiori avec une cloche 

gaz graduée ;  en inclinant l'appareil pour  mettre l'acide en  
contact avec le sel, la reaction se produit,  e t  le volume d'oxygène 
dégagé est niesur6 avec les préciiutions nécessaires. Dans le cas 
d e  presence de carbonates, le gaz t l8pgé doit r'tre lavé dans une 
solution alcaline. 

.1. D .  

Nouvel ioilientp.ur puur aleuli inetrle et noidlnié 
tr ie .  - M .  JIELLET (Ph[i~.~,~aceirtische Zeillu~g, 1910, p. 101 0) .  
- Cet indicateur est le p-sulfo-B-ni~~btol-azo'iii-oxylienzoate d e  
soude, qui  se présente sdus In forme d'une poudre de couleur 
noir-violet, donnant avec l'eau une solution violette ; avec un 
acide, cet indicateur devient rouge, saris qu'il se forme de préci- 
pité.  iA1ncide d e  cet indicaleur, iriis en  lilierté. est lui aussi trSs 
soluble dans l'eau, qu'il colore en rouge intense; cette coloration 
est rainenée ;ru violet par  les alcalis, lorsque la  neutralisation est 
atteinte. II n'est pas possible d'cinployer cet indiciiteur sous la 
forme de  papier réi~ctif coniine le papier d e  tournesol, parceque, 
si I'on touche le papier rouge avec un alcali concentré, il passe . - - 
directenient du rouge vif a u  ruuge-cerise. Ce papier-réactif ne 
peut étre employé que  pour  les acides ou pour les alcalis très 
diluiis. 

A .  B. 

M ~ t i é r e  colorante dn radis rose, nouvel  Intllaa- 
teiir. - M. J .  F. ShCIIEIl (Phamn~içeutische Zeilung, t910, 
p. 1010). - La rnatikre colorante rouge des radis roses serait un 
indicateur trés çerisible.Si I'on traitel'écorce de  ces radis par l'al 
cool & 9Y ,  on obtient une solution rouge pelure d'oignon absolu- 
nient neutre, trés sensible, aussi bien pour  les acides que pour 
les alciilis. Qiielqiiefois cet,te snliition a tlhs le corniriencenient u n e  
réaction acide, due a u x  acides de In olante;  dans  ce cas. on neu- 
tralise avec quelques gouttes d'alcali. Avec les acides, le réactif 
se colore en rouge (plus intense que le niéttiglorange) ; avec les 
alcalis, i l  se colore en vert ; sa sensibilité pour  les alcalis est pliis 
forte que celle d u  méthylorange ou de  la phénolphtaléine. Coinine 
le tournesol et la uhénoluhtaléine.cet indicateur est sensilile vis- 
&-vis de l'acide carbonique. 

A.  B. 
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Acilou de I'aniriioiiinque m i r  le  chlorure meroi i -  
mus.  - MU. 11. SAHA et K .  CIIOl!DIl URI  (Zeits. f .  anorganis- 
cheChemie, i920, p.  317). - 1)'après Harfoed, la poudre noire 
qu'on obtient en traitant le chlorure inercureux p a r  1':immonia- 
que et k laquelle on attribuait la formule r\ïI12HgCI ne serait 
qu'un rriélange de iiiercure métallique et de précipite blanc infu- 
sible, ayant pour formule Hg+ Azl12flgCI. C'est r e  que corifir- 
ment  les recherches d e  JIM. Saha et Choudhuri.  Le prkcipité 
blanc inrusible est soluble dans l'ainrnoniiique, et, si  l'on fait éva- 
porerdans levide sur  SO't12 la solution obtenue, le précipité blanc 
cristallise. 

A .  B. 
, . 

Moyen de rcconnnîîre I'eno de laurier-cerisc nrti- 
ficlelle. - M. DE MYTTEN-AERE (Bulletivi de la Sociéle royale de 
phiimnciedo BI.UZP~~PS de juillet 1920). - On prépare qiielquefois 
l'eau de laurier-cerise de toutes piéces en ajoutant  ?i l'eau dis- 
tillé,: de l'aldéhyde benzoïque naturel o u  synthi t ique et  de 
l'acide cyanhydrique. M. de Myttenaere a fait des  essais des- 
quels i l  résulte qu'il n'estpas impossible de  déceler cette fraude. 
Si l'on +joute 1 goutte d e  solution hy;lro-alcoolique de  rouge 
Congo b 5 cc. d'eau de laurier cerise naturelle, la coloration 
obtenue est rouge clair, sans teinte bleue. Les eaux prépardes 
avec I'aldéhydc benzoïque donnent  une coloration bleuc ou 
violacée ; cette différence de coloration se manifeste méme pour 
l'eau qui est redistillée après  l'addition d'aldéhyde benzoïque. 

Cette réaction est due  à ce que I'ald6tiyde benxoïqiie renferme 
des traces d'acide benzoïque que bleuit le rouge Congo comme 
les acides minéraux. 

Cnrnphrc nnturei et cnmphre syntlmCtique. - (Hul- 
letin cornme~~çial de la maison Gche pour 2910). - Le moyen le 
plus sûr pour distinguer le camphre  naturel du camphre syn- 
thétique consiste à recourir B l'examen polarirn8trique ; le cam- 
phre naturel est dextrogyre, tandis que le camphre artificiel est 
inactif comme t o u t ~ s  les corribinaisons racémiques. 

I I  serait dCsirable d'avoir k s a  disposition une méthode plus 
rapide pour distinguer les deux camphres. On a proposé la  
vanilline acide chlorhydrique, qui  donne avec le camphre  natu- 
rel une coloration rouge que ne donne pas le camphre  artificiel, 
mais on peut toujours redouter une  addition d'un dérivé d e  
phloroglucine ou de camphre  naturel qu i  permettrait  u n e  confu- 
sion. 

Dans quelques cas, on pourrait  rechercher les impuretés con- 
tenues dans le camphre  artificiel e t  provenant du  pinene. . 

Or1 pourrait  encore rechercher la présence d u  camphène ou 
bornéol obtenu par  sublimation fractionnée ; la détermination 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de  son point de fusion serait une bonne indication. On pourrait 
aussi  recourir à I'ac6tylisation pour déterminer la teneur en bor- 
nkol ou i sohrnéo l .  h i r  cela, on traiterait le cûrnplire par I'an- 
kijdride acétique e t  l'on saponifierait l 'acétate de hornéol. 

L e  camphre synthétique doit être exempt de  chlorhydrate de 
pinène, qu'on peut déceler en le décornpoçiint p a r  la chaux ou 1 
l'aide de  l'essai b l'oxyde de cuivre indiqu6 p a r  Heilstein. On ne 
peut pas tolérer la présence [lu clilorhydrate de pinéne, k cause 
de  la faible quantité d'acide chlorhydiiqiie qiii lui est assncié, 
lequel contribuerait à détruire la cellulose dans la poudre sans 
fumée pour la fabrication de laquelle or1 utilise de grandes quan- 
tités de camphre artificiel. 

A.  B .  

Emploi d a  h~ i ty i~o -ré f i~ac to~u&t~~c  pour l'airtilyse 
des beurres. - M. IIOSOS (Bull. de lu Soc. chimique de Be$$- 
p i e  de février 1'321). - M .  Ilotori rnoritre que le butgro.i-éfracto- 
mètre d'Alihe-Zeiss, erriplogé seiil, n'a aucune ut.ilit6 pour I'ana- 
lyse du beurre à cause de la gixnde variabilité de la coriiposition 
de ce produit .  Si I'on associe les données fourniespar cet inetru- 
riient 5 celles des x i d c s  volatils soluliles, il est pcrinis de dkduire 
des résultats précis relativeriient A la pureté des produits. Les 
chimistes holl:indüis ont Stabli une table de concordance de ces 
deux indices (table qui corriprwid, i ce jour, l X . 0 0 0  résultats) 
qui permet de rlçiceler :1 coup siîr In fdsilication du  beurre hol- 
landais par  une  proportion de graisse de coco ne dépassant pas 
t 0  à 13 p. 100 ; elle donne aussi d'exi:cllents rcnseigriernents sur 
les beurres mélarig6s de margarine sans coco, car,  dit Al. lloton, 
des beurres purs  ayant  des indices d':~cides volatils égaux ont, 
en gérii.ral, des indices de rtifraction supérieurs 2 ceux des beurres 

Titrflge dc la gnze iudoforruée. - JI. V.  PAOLINI 
(Arch. farm. sper. ,  1910, p .  260). - Dans une fiole de 500cc., 
introduire 10gr .  de gaze, qu'on recouvre avec 40gr .  de poudre de 
zinc ; ajouter GOcc. de SOrW à S5p.  100 et chaufîer pendant 
3 heures a u  bain-marie, aprés  avoir bouche la fiole avec un 
boiiclio~i muni  d'uri long tube de verre;  ajouter encore 45 b 
50cc. d e  SOiH2 et c h n u f e r  pendant quelques heures. 

L a  fin de la réaction est indiquée par  la décoloration de la 
gaze On la lave alors par  dkcantation avec de l'eau, et I'on porte 
le volunie total k un  litre ; on préliive 1DOcc. ; on y o u t e  100cc. 
de sulfure de carbone et quelques cc. de solution de nitrite de 
potasse. 

L'iode libre est t i tré h l'hyposulfite de  soude K / i O  ; 380,76 
d'iode = 393,76 d'iodoforme. 

A. D. 
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Recherche d e  I ' l i a i l e  d'arachide dans l'huila 
d'olive. - BI. le Dr A .  ilOIIRISC11 (1)h~rrnaceutische Zeit., 1910, 
p .  471). - Pour rechercher l'huile d'arachide, ainsi que l'huile 
de sésame et l'huile de coton, dans  l huile d'olive, l 'auteur pro- 
céde de la façon suivante : on saponifie 10cc. d'huile avec 125cc. 
d'une solution alcoolique de prit:lsse N(2,  et on laisse le tout en 
repos i la tempérüture :inil)iarite perid:irit 4 ou 5 heures ; si, aprhs 
ce repos, le liquide pst resl.h limpide, on peiit Ptre certain de 
I'ab~ence de quantités n o t d ~ l e s  (au-dessus de 10 p. 100) d 'hui le  
d'arachide ou d'huile d e  sésame ou d'huile de coton (au-dessus 
de 20 p .  200). Si le liquide est trouble ou s'il s'est formé un  pré- 
cipité, on peut conclurv A la présence de l'huile d 'ar :~chide ou 
aussi de l'h~iile de sésame et de l'huile de coton. 

S'il s'est forrnk u n  prk ip i té ,  on chauffe au bain-marie le 
liquide süponifid, jusqu'h coiriplèle dissolution. Si l'on n'obtient 
pas cette dissolution complète, on ncutrnlise de suite trks exncte- 
nieiit par l'acide clilorliydrique; on plonge le tout pendant 
10 ininutes dans l'eau h une  1i:rnpérature de 150, et l'on filtre. S'il 
ne reste sur  le filtre qu 'un faible résidu blanc, la présence 
de qmntitks iiripoi-tantes d'huile d'ariicliitle (I:i H 20 p. 100 et, 
d'huile de coton (40 k 50 p 100) est exclue. Si le filtre est rempli 
jrisqu'au 113 d'un iniigmn cr is t ;~l l in .  alors on se trouve en pré- 
sence d'une de ces deux huiles. On prélkve 10 à 20 cc. du  filtra- 
tum, qu'on verse dans un  verre h réactif et qu'on plonge d a n s  
l'eau :i une température de  9" A 10Y,Si, au bout d 'une deriii-heure, 
i l  ne se forme ni trouble ni prkcipitk, c'est que l'huile est dkpour- 
vue d'huile d'arachide, ainsi que de quantités un peu fortes 
d'huile de sésitmc ou dc coton (10 p .  200 et  au-dcssusj. S'il s'est 
formé uii trouble ou un  précipité, on abandonne le restant du  
filtraturn pendant toute In nuit dnris une  gl:ici&re, et l'on dissout 
le prkipilt! dtriis 10 cc. d'alcool i 909 ; on chauffe la solution 
alcoolique pendant quelques minu tes au bain-marie, e t  on la  
laisse ensuite pendant une  heure b la température ambiante. S'il 
ne s'est formé aucun précipité floconneux, c'est qu'il n'y a pas 
d'huile d'arachide. P a r  contre, s'il s'est formé u n  précipité flocon- 
lieux et si le rétictif de Baudouin a indiqué l'absence de  l 'huile de 
sksame, on peut conclure avec certitude i la prksence de l 'huile 
d'arnthide (décelable h 5 p. 100). 

A .  B .  

Farinrn I~lmnchles.  - MM. 13I:CILWrZL1) et  THEhIl, (ZeiLs. 
f .  Untersuchung der #(chrutig.~ und Ge~tztssmittel, 1910, p. 284). - 
On blanchit quelquefois les farines à l 'aide d e  composés oxygé- 
nés de l'azote ou encore l'aide de l'air électrisé (et dans c e  cas 
c'est encore le bioxyde d'azote qui produit le  blanchiment).  
Les auteurs proposent d e  rechercher la f raude e n  employant le 
réactif de Griess, modifie par Ilosway, qui se  compose d e  Ogr.50 
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d'acide sulfanilique, Ogr.10 de =-naphtylnniine et  300 cc. d'acid~ 
ticètique ii 30 p. 100 e t  qui  scrt L caractériser l'acide nitreux. On  
dépose sur  une feuille de papier un  peu de  farine, de maniére B 
lui donner !a forme d'un rectangle ; on fait tomber sur  la farine 
3 gouttes du  réactif;  si la partie sur  laquelle se  trouvent les 
gouttes devient rose ou rouse  d a n s  l'espace d'une niinute, on peut 
conclure a u  blanchiment artificiel. Les fiirines non blanchies 
peuvent donner une coloration rose, mais seulement au bout de 
4 min~i tes  ( 1 ) .  

Easenee d e  e o p ~ l  pmir Cklniner I'eon~nee d e  tér& 
beiitliinc. - R I .  YACRI<I, (Apothekel- Zei t . ,  1920, p. 510). - 
Bien que l'essence de copal ne soit pas  volatile cornine l'essence 
de tpirébenthine, on s'en sert pour falsifier cette dernière ; la 
fraude est facilement reconnaissable, c a r ,  si l 'on distille l'essence 
de  térébenthine ainsi falsificSe, il reste corrime résidu l'essence de 
copal sous forme d'une masse huileuse, de  réaction acide et 
d'odeur caractéristique. 

L'essence de t,kr6benthine additionnke d'essence (le copal nr 
convient pas pour la fabrication des vernis ; lorsqu'on l'emploie 
d a n s  les ménages pour  nettoyer certains objets, elle occitsionne 
de  l'inflammation des mains. 

néactlons de l'entrait fluide de cancarn. - M. KR@- 
BER (Pharmczceutisrl~e Zeil., 191 0, p. 376). - D'npres l'auteur, 
l'extrait fluide de cascara doit étre d e  couleur brun-rouae fonci.,, 
de  saveur amEre et  donner  une solution trouble p a r  addition de  
(0  p,irties d'eau. 

Si I'on agite Icc. d'extrait fluide avec 1 cc. d'eau e t  i0cc.  d'éther, 
on obtient une couche éthérée légèrement colorée ; si I'on prend 
Sec. de cette couche éthérée, qu'on l'agite avec Scc .  d'eau et 
quelques gouttes d'ammoniaque, il se forme une coloration rouge- 
cerise foncée. 

Le liquide obtenu en filtrant un  mélange de 1 partie d'extrait 
avec 9 parties d'eau doit se  troubler fortement avec les solutions 
de tannin, de  sublimé, de perchlorure d e  fer, de  molybdate d'ain- 
moniaque et d'acide acétique; a u  bout de  quelque temps, il se 
forme des précipités aboridarits avec ces divers réactifs. 

Essai de IR cocaïne. - M .  E.-H.  1IAYKIN (Phnrmaceutical 
Journal, 191 1. 1, p. 94). - L'action du  per-mangûnate de potas- 
s ium s u r  la cocaïne permet l'essai microchimique decetalcaloïde. 
Pour  cela, on dépose s u r  une lame porte-objet d u  niicroscope une 

(i) M. Roser6 II. Schaw a publié e n  1906 (voir Repertoire de pharma- 
cie, 1906, p.  372) un procedi! analogue, cnnsistant à. employer dans  1s rdme 
but u n e  soliition sulfurique d e  diphbnylamine ()Vole de  la rédaction). 
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goutte de solution concentrée de permanganate de potassium; en 
abandonnant k 1'8vaporation, on obtient une pellicule sur  laquelle 
on porte une goutte de cocaïne dissoute dans une solution saturée 
d'alun; au bout de  quelques minutes, on observe des cristaux 
car;~ctéristiques de permanganate de cocaïne 

La substitution de  la tiopncoca'ine, de la  scopol;iriiirie ou de 
l'alypine est reconnue k la forme des cristaux ; les autres succé- 
danés, stovaïne, eiic;iïne p ,  novocaïne, hoiocaïne et nirvaniiie ne 
donnent pas de cristaux. U'nprès Snporetti, l'eau bromée permet 
d e  distinguer ces divers produits. 

Avec la cocaïne. ln scopolamine, la stovnïne et la iiovoeaïne, 
l'eau broinée donne uri prt.cipité jaune, soluble 5 chaud ; avec 
l'eucairie p ,  le prkipiti': jaune devient b l m c  k l'ét~iillition ; avec 
la nirvanine, on obtient aussi un pr icipi té jaune,  soluble à chaud,  
mais le liquide devient rougektre et dégage une odeur désa- 
gréable ; I'holocaïne donne aussi un  précipité jaune, soluble d 
I'ibullition, mais le liquide prend une opalescence d'un blanc 
rosii. A .  D .  

Essai d u  siropliantus. - M. J .  HAYCOCK (British and 
colonial Drugylisf, 192 1, p .  91) - 1' On cornirience par  épuiser 
les semences b l'aide de l'éther de pétrole, qui  enlève 24,37 à 
26,3ti p .  200 d'une matière grasse fusible S 3 2  degrés, dout  I'in- 
dice de saponification est 4 6 , 5 3  e t  l'indice d'iode 65,055. 

2 O  Pour doser la strophnntirie, on Ppuise le marc ci-dessus par  
I'nlrool k 7 0 ° ;  la teintlire est Bvapor15e à basse température e n  
consistance d'extrait mou, qu'on dissout d a n s  100cc. d'eau; on  
tijoute 3cc. 2 de SOL11' k 75 p .  100, e t  la solulion obtenue est  lavée 
t r i s  fois avec 20cc. d'éther pour enlever le restant d u  corps g ras .  
La solution est c h a u f i e  au bain-marie ti 750 pendant  une h e u r e  
pour l'hydrobyser. Apràs refroidiçseruent, on l'agite à trois repri- 
ses d iEren t i s  avec 10cc. dechloroforme chaquefois  ; les l iqueurs  
chloroformiques sont évaporéesi  faible volume ; on a jou teun  peu 
d'alcool pour faciliter la cristallisation de la strophantidinc ; on  
desekche a 6 Y .  Le poids d u  résidu, rnultiplié par  0,365, donne 
In quantité de stropharitine (3,22 à &,!il'). .4. D. 

Ergot de seigle. - M. J .  R. RII'PELOE (Amevican Journal 
of phavmacy, 1910, p.  2 1  9). - L'essai physiologique permet  d ' ap-  
précier la valeur d'lin extrait  fluide d'ergot de seigle. On erriploie 
l'extrait obtenu à l 'aide du  benzol, qu'on injecte dans  le tissu 
musculaire d'un coq ; ?L In.  dose de t cc.5 p a r  kilo de. poids d'ani- 
mal, l'extrait fluide produit d e  la dyspnée ; les ailes sont  pen- 
dantes; la créte pillit, puis devient noir-bleuktre. La dyspnée 
disparaît nu bout de  3 à 5 heures. et 1 ; ~  cr6t.e reprend son 6tat 
normal au  bout de  6 à 8 heures. 

Au bout d'un an, l 'extrait fluide a perdu une grande part ie  de 
son action. A. D. 
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Cantharides. - M. W. C.  COLLEDGE (Pharmaceulical 
Journal, 1920,I ,  p. 6 7 4 ) .  - Le dosage  d e  la can tha r id ine  dans  sis  
espèces p rovenan t  d u  sud d e  ] ' . i fr ique a d o n n é  les chiffres ci- 
a p r è s  : 

Mglubris nculata, 0,513 p.  100. 
M .  holocwic~a,  ! ,3  - 
Decutoma lumttr , 2 , O  - 
Eletica wnhlbergia, 0,3% - 
CunthL:ris oellata, 2 , 7 3  - 
Lgtta celrstina, 4,89 - 

Le dosage  a é t é  effectué p a r  la n ie thode d e  Self e t  Greenish. 
A .  1). 

Sol5 vomlqne. - M .  K .  GORTER (Pharmaceutical Journal, 
1909, I I ,  p. 563). - L'acide ex t r a i t  p a r  Pelletier  et Caventou en 
1819 d e s  semences  d u  Str!lchnos nux uoinica et n o m m e  par eux 
ac ide  inasu r ique  es t  ident ique  à I'acide chloro@nique,  q u i  fond A 
207-208U ; son  pouvoir  ro ta to i re  (aD = - 3491) es t  vois in  d e  celui 
d e  l'acide. chlorogénique  (- 31"l).  E n  isolant  p a r  I 'ébullitionavec 
u n  l a i t  de  magnés i e  l 'acide ignsur ique ,  i l s  ont obtenu l'acide 
quiri ique,  p rodu i t  d e  l a  décornposit ion d e  l 'acide chlorogénique. 

A .  D. 

BIBLIOGRAPHIE 
Traité de ahimie  i é n é r a l r ,  par W .  XERNST. Traduit,sur la 

6 e  édition allemande, par A. con vis^. - Première partie : Propriétes 
géngrales des corps. A tome  et  molécitle. U n  vol. de 5iOpages. 
(A .  Hermann et (ils, kditeurs, à Paris). Prix : 12 fr. - La  valeur de 
l'ouvrage de  M. le prof. W. Serns t  est bien connue. Ses edilions 
successives, tout en prouvant Ic siiccés et l a  vogue d e  ce livre, per- 
mettent un remaniement constant et une mise a u  point profitable, 
qui perfectionnent toujours le travail. Les grandes lignes sont restées 
les meines, mais l'ensemble a bénéfici6 de l'expérience et  devient d e  
plus en plus parfail, et il est  h ~ u r e u x  que l a  Theoretische Chemie, de  
W .  Nernst, ait été traduite e n  français. 

Voici les grandes divisions d e  l'ouvrage, avec les indications que 
donne l 'auteur lui-merne dans son introduction : 

a i  L'ouvrage sera divis6 en  quatre livres. Llaris le premier livre, 
nous  nous occuperons des proprie'tés générales de l a  matzkre, et  
nous nous tiendrons presque exclusivement sur  le terrain des faits 
vraiment etablis par I'exptlrience ; la théorie de  l'énergie nous sers 
d'un grand secours, non seulement en  nous facilitant une  vue d'en- 
semble des faite, mais souvent aussi en nous perinetlant d'étendre et 
d'approfondir les résultats immédiats de  l'expérience. Le second livre 
es1 consacré spécialement a u  dc!v~loppernent de  I'hypothése molécu- 
laire et nous arnéne dans le domaine des questions chimiques beau- 
coup plus que le premier, qui est plutût d'ordre physique ; nous y 
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traiterons speeialement des relations entre la eomposilion chimique 
et les propri.ites physiques. n 

i( Après avoir étudié jusqii'ici les systi:mes plus spécialrnienl. au  
point de vue des propriéttis energeliquc~s et  de celles qui resulterit de 
I R  composition, nous dirigeroris notre attcnlion sur les ûariatious 
qu'ils éprouvent par l'action des forces chiniiqiies et  sirr les condi- 
tions d'équilibre de ces forces. En cnnsc~qiience. les deux derniers 
livres seront consacrés à l 'étude de l'affinitb ciiimiquc, et, e n  raison 
de la double nature des réactions chiriiiques qui modifient les pro- 
priétes matérielles, d'une part ,  et les propriétés knergetiques, 
d'autre part, nous nous occuperons des transformnfiotzs de Zn 
matière dans le troisieriie livre et des transformntions r i e  L'énergie 
dans le quatrième. » 

Trnitdh connplet d'cpnalyse cliimiqirc? app1lqii~-e enn 
cririals iiiclusti-l~lrc, par J .  I'osr e t  B: Ki.:r!~ns.v: 1)eirxiérne édi- 
tion française traduite de l 'allemand, parRli\l. G CHENU e t  JI .  PELLET. 
(H~ririariri, Pdiieiir, 6. rue de la Sr~rhoriue, Paris) .  Torne 1,  fasci- 
ciilc IV. 1 vol. dc 470 pages, avec 210 figures dans  le texte c t  36 plnn- 
ches hors lexte. Prix : 18 francs.  - Ce fascicule. l'un des plus 
importants de l'ouvrage, comprend Ici chapitres suivants : Sels 
metalliques. hlëtallograpliie microscopique. Acides inorganiques. 
Soude. Sels potassiques. Potasse e t  salpetre.  Ilrome. Chlore e t  
chlorure de chaux. Snlfure de  sodium. Ilyposulfite de soude. 8111- 
mine et sulfate d'aluminiuin. Analyse spectrale. Ces divers chapitres 
sont suivis d'un siippl+ment aux trois premiers Pasciciiles du tome 1, 
parus en  l !IO8 r:L 1909. 

Le chapitre concernant les sels me'falliques est  dû au Dr B .  Neu- 
mann, de 1)arrnstadt; on  y trouve tous les essais concernant le con- 
trdle de la ,Sabricalion des diffkrents sels de fer, d'alumine, de chrome, 
de cuivre. de plomb, d 'argenl,  d'or, etc. 

Le chapitre sirivant. est consacrke la mitallo~yrnpltie microsco- 
piyu" traduite du livre de 31. P. Gmrens et complétec par JI. F. Robin, 
qui, en France, s'est spicialise dans cctte question. 1.e travail de 
hl. Gerens est appel6 à rendre d'inappreciables services aux chirnis- 
t e s  et niétallurg-iites. C'est une  excellente prbparation la lecture 
des grands ouvrages spéciaux dc Guillet, etc. Trente-q~iatre planches 
hors texte, re~iferrriarit pliis de cent photograviires, illustrent le 
chapitre. 

Les difflrerils essais ci)nct:i.nanf la labricalion des acirks mit& 
vaux ont iitb &thidibs par le 1)i. H. Ueriedict. dc  ln fabrique de rnatiè- 
res rolorantes Uorger et Cie (Leverliusen). Dans le paragraphe 
concernant l'acide siilf'uriquc, on trouve les méthodes d'essai des 
diffkrentcs niatii,res premieres, telles que le soufre, les produits 
d'epuration du gaz d'éclairage, la blende, l a  pyrite, le salpr?tre.et  
l'acide azotiqiie : vient ensuite le contrôle de la fabrication propre- 
ment dite, qui s'ktend aux gaz d~ grillage, aux gaz des chainbres, aux 
gaz sortant du Gay-Liissac, aux acides du Glover, des chambres e t  di1 
Gay-Lussac. Pour Ics acides azotique, chlorhgdriqiie et fluorhydri- 
que, Irs diiti~rents essais decrits permettent egalemcnt aux indus- 
triels de suivre d'une facon compléte ct précise les diKCrentes fabri- 
cations de ces produits. 
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Les chapitres sur la soude, le chlore e t  chlorure de chaux, le 
su l fure  de sodium, I'h!yposulfite de soude, l 'alumine et  le sulfate 
d 'a lumine ,  dus au Dr W. Kolb ; sur la polasse et le sa1pêti.e d i s  au 
I N  Schaefer, sur les sels pnta.ssiyrres et le h7-om.e dus ail I P  Hokt:miil- 
ler, traitent également des din'èrents essais que tout industriel doit 
exécuter sur les matiéres premières, produits fabriqués et produits 
rencontrés en  cours de fabrication. 

Notons que JIM. H.  Benedict et Bokemuller on t  tenu & mettre eux- 
mimes  ii jour leur travail en complétant les chapitres qu'ils avaient 
fait paraitre dans l'édition allemande de  ce Traite. 

Ce fascicule comprend égalrment un appendice inédit sur l'analyse 
spectrale,  dil a M. A .  de Gramont,  dont  la compétence en cette ques- 
tion est universellement connue. 

Enfin, HM. Chenu e t  Pellet ont complété l'ouvrage par un supple. 
men t  aux diffkrents chapitres contenus dans les trois premiers fasçi- 
cules du tome 1 de l'édition française. 

Conlrii~ntioo à I'lii~toire de la chimie ir propos do 
livre de 31. I~urlcnborg soc I'hintolre da dévelop- 
pcriient de 1a clifrnïe depuis Lnvoiuier, par A .  Co~sos,  
professeur à 1'Ecole polytechnique. 1 vol. ,de 130 pages. (A.  Hermann 
e t  fils, éditeurs, Paris). Prix : 3 f'r. - On n e  s'occiipe pas assez en 
France de  l'histoire de la science. Il en  résulte deux inconvénients 
très graves : les jeunes gbnfrations on t  heaucoup de mal à suivre 
dans une science quelconque la marche des idées et  I'évolulion des 
ttieorics: d'ou des tà.tonnemcnts oui retardent le ieune savant dans la 
voie oii i l  doits'engager. Un inconvénient plus grave encore est que 
l'histoire de l a  science est surtoiit l'ceiivre d'étrangers, qui ne mon- 
txent pas toujours une  impartialité sufisante vis-à-vis de nos natio- 
naux, d'où ilne diminution du patrimoine glorieux de la France. 
L'ouvrage de M.  I.ndenl,urg, traduit par M .  Corvisy, 6chappe en 
grande partie $ cette critique. Kéanmoins il était iitile d e  le cornple- 
ter ,  surtout en CI? qui concerne les Iravaux publies en France dans les 
vingt derniijres années .  C'est l'œuvre qu'a entreprise M .  Colson. Plus 
d e  330 noms d'auteurs, tant  français qu'étrangers, o n t  t!tC cités, et la 
part  qui revieni à chacun a été établie avec ilne impartialité absolue. 

Eleetrochiiiric et  CIectraniétalloimipie, à l'usage des 
ingénieiirs-électriciens, pa r  II. VIGSEKOV. Cn vol. de 288 pages. 
(1,. Geisler, éditeur, 1, rue de Alédicis, Paris). Prix : 5 f r .  - Ce livre 
prcsente à la fois un  exposé clair e t  pricis des lois fondamentales de 
l ' é lec t ro l~se  el une élude très compltte des applications réalisries. On 
y trouve aussi lin examen approîoridi des questions i.conomiqiies ou 
techniques qui se posent d ~ r i :  chaque industrie. 

11 comprend quatre parties, dont la première est consacroe la 
théorie de l'tilectrolyse. L'aiiteur indiqiie notamment  les résultats 
remarquables obtenus par  Kernst et  peu connus  en France. La 
deiixii~inc parlie traite des produits obtenus par e l~ct ro lgse  (chlore, 
alcalis, ctilorates, hypochlorites, zinc, cuivre, or, argent,  etc.) et de 
leurs applications (zincage, cuivrage. galvan oplastie, etc.). La troi- 
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&me partie est consacrée aux fours biectriques et t~ leurs divers 
emplois. On y trouve décrits en détail tous les fours actiiellement en 
usage et des études tres con~plètes sur la fabrication de la  fonte au 
four elettrique, la préparation des mattes cuivreuses, des carbures, 
des siliciures, l'industrie de l 'aluminium, etc. LTn chapitre s p k i a l ,  
consacre i la fixation de l'azote atmosphérique, constitue l'etiide la 
plus complète sur cette intéressante question. Enfin, l'ozone, avec ses 
applications de jour en jour plus importantes et  plus variées, fornic 
Io niatiére d'une qualriérne partie. 

La chimie n~oderne, par William RAMSAY,  traduit de l 'an- 
glais par A .  DE WIFFOJIS. (Ciauthier-Villars, edileur, quai des Grands- 
Augustins, 53, Paris). 2 vol. : I r e  partie : Chinize thdorique, 
1 vol. de 162 pages. Prix : 2 fi.. 75. - 2e vol. : 2e parlie : Ch%nlie 
rlmriptice, 1 vol. de 276 pages. Prix : 4 fi.. 50. - Cet ouvrage prC- 
sente sous une forme simple et  précise les élkments d e  la chimie 
moderne. Il est facile B lire et  sera accueilli avec plaisir par  ceux qui  
veulent aisement s'assimiler e t  se familiariser avec les conceptions 
chimiques nouvelles. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Rlamage et rétamrige (Revue scientifique du 17 septembre 
1910). - La Chambre syndicale des rétameurs de la Seine avait 
demandé que l a  tolérance de O,5p.100 d e  plomb des etamages fût 
porlée 8 8 ou 40p.100. Le Conseil d'hygiéne, sur le rapport  de 
M .  Armand Gautier, ap r t s  avoir examiné les raisons iiivoquées, con- 
clut au  rejet de cette demande et  modifie l'arrête du 31 décembre 
1890, en confirmant la tolerance de 0,5p.100 de plomb pour les eta- 
mages, limitant de plus B 9p.100 la teneur en plomb des soiidiires 
des ustensiles alimentaires, et h 0,01p.100 la teneur en arsenic dans  
IPS étains d'étamage (Comptes n n d v s  du Conseil d'h?ygièr~e, p. 19, 
4010). 

L'enquhte a établi que, sur 28 ustensiles culinaires étamés et neufs, 
aucun ne contenait de  plomb. Au contraire, sur  36 casseroles en 
cuivre étame, saisies dans  les restaurants de Paris, 20 étaient dépour- 
vues d'etamage ; dans les 46' autres,  qui avaient été rélamees, l a  pro- 
portion de plomb a été de : 

Traces indosables clans I d  cas  
$loin.; d e  0,6p.100 - 14 - 
O,., h $ - - 3 - 
.) a 5 - - 4 - 
3; a 9,s - - 6 -- 

10 tt 16 - - 3 - 
3 2 - - 9 - 

- - 36 ' 1  - 
45,36 - - 1 - 
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Soit 26 cas d'un dtamage conforme aux  réglements de police. Les 
7 cas qui terminent cette liste ont  u n  caractère fraudulcur ; les autres 
peuvent provenir de l'altération du bain d'étamage par  le plomb des 
soudures des pikces soumises ail rétaniage. 

Comme l'étain du comrnwce es t  pratiquement exempt de plomb, 
l a  tolerance avait pour but de tenir  compte de la contamination dcs 
bains ayant servi. 

En irriposarit une  soudure h faihle 1.erieiir e n  plonih, l a  tol6rarice 
de  O,fip.100 est suffisante pour qu'elle ne  soit  pas dépassée. 

Dintlnctionm honnriliqueki. - Nous avons le plaisil, d'an 
noncer que M .  Gallois (Eilouard), membre du Sjndica t  des chiiuistes, 
secrétaire-archiviste de l'hssociation des chimistes d e  sucrerie, a C t e  
promu Officier du Mirite ngrirole,  h l .  Lemcland. de Paris, e t  Perioo, 
d e  Nice, également membres di1 Syndicat des chimistes, ont été nom- 
més Officiers d'Académie Nous leur adressons nos bien vives frlici. 
talions. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos  lecteurs qu'en qualité de secrCtaire génCral du 

Syndicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
offreslepermettent, de procurer des chimistes aux iridustriels qui en ont  
besoin et  des places aux chimistes qui sont il la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra. 
tuites. S'adresser à M .  Crinon, 45 ,  rue Turenne, Paris, 30. 

Sur  la demande de  M. le secrétaire de l'Association des anciens e h e s  
de  l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, 3,  rue 
Michclet, Paris, 6. 

L'Association amicale des anciens é l k v ~ s  de  l'Institut national agrono- 
mique est a mSme chaique iiiinée il'olrrir ti MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronrirnes. 

Priere d'adresser les deniandes au si&e social de l'Association, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5'. 

L'Association des anciens é1Pves du laboratoire de chimie analytique de 
1'Universile de Geneve nous prie do faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et expèrirnenti.~ dans tous les domaines se rattachant 
B la chimie. - Adresser les deniandes à 1'Ecole de chiiiiie, i Genbve. 

en second disponible pour jeune homme au POSTE DE CHIMISTE courant des analyses aiirnent;~ires et agri- 
coles. - S'adresser k M. lc docteur Hubert, 2, avenue Saint-Sai'ns, & B C Z I L T ~  
(Hérault). 

à céder i Paris très bien installé, tres bien situe. LABORATOIRE - S'adresser B M. Petiot, 15, avenue de Wagram, 
Paris. 
ON DEMANDE CHIMISTE au courdnt des analyses de matikres 

tartriques pour un emploi de chef de  
laboratoire dans une usine. - S'alresser au bureau des A m a l e s ,  4 5 ,  rue 
Turenne, sous les initiales L. ü. 

l'hiver Nice, l'été dans une station M O R A T O I R E  a CÉDER ttlerrnale du  Midi. cession aprbs dbrbs. 
- - S'adresser hl.  Bousquet, 9 bis, rue Garnier, Nice. - 

Le Gerant : C. CRINON. - - 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Etode critique de qnelques iiiétliodes d e  séparation 
de I'aluminiuiii et du glociniuiii, 

Par M. WESDER, assistant i l'Univorsit& d e  tienkve, 
et  Mila RIRA C ~ E L A D L ~ '  { I ) .  

Kous avons entrepris l'étude de  diverses méthodes de sépara- 
tion de l'aluminium d'avec le glucinium, et, bien que nous 
n'ayons encore étudié que  deux inéthodes, nous jugeons les 
résultats assez intéressants pour  les publier. 

Afin de préparer des sels d'aluminium et  de glucinium absolu- 
nient purs, nous avons oper.6 d e  la  façon suivante : 

Prrjivration di! r\I2O3. - On sait qiie le gluciriinin ne fori-i-ie pas 
d'iiluri, ce qui le distingue (le 1';iliirriiniuin ; on :i employ6 le sul- 
late double d'aluniiriium et d'airiiiionium (provenant de la inai- 
son Uerk), qu'on a fait recristnlliser plusieurs fois dans  le but 
d'éliminer toute trace de  gluciniurn. La solution de  l'alun est 
Iégércmcnt acidulée par  S04112, chauffée à l'ébullition dans une 
grande capsule en platine et  précipitée p a r  un  trés léger excès 
d'ammoniaque ; on filtre; on lave et  l'on redissout le précipité 
dans un peu d'HCl ; d'un au t re  (:8ti',, on prkpnre dans une cnp- 
sule d'argeiit une solutiüri concentrée de  potasse cnusiique ; on 
y verse, en agitant, la solution chlorhydrique, et l'on obtient' 
ainsi une solution d'aluminate dc potassium, tandis que le fer et 
autres iiiipuretés sont pi7écipités ; on filtre i travers un creuset 
de Goocli en platine (niuni d'une couclie d'ümiarite lavieavec l'eau 
rignle et avcç une solution dc potasse caustique) ; on acidule 
par IICI ; on prkcipitc par AzI13 ; on filtre et on Iiive le précipité. 
Cornme celui-ci retient encore un peu de  chlorure de potassium, 
on  répète la précipitation. Al (011)3 ainsi obtenu est separé du 
liltre, skhC et  calcin6 d;tns. nne petite capsule de platine, puis 
pulvt?risé dans un  rriorlier d'iigale et recalcink jusqu'à poids 
coristant. 

P r é p a d o n  de G10. - Kous nous sornriies servis de  chlorure 
de g'ucinium (produit Merck) en solution, que nous avons versé 
darie une capsule en platine contenant une  solution concentrée 
de carhonate d'amrnoniuin. Le gluciniurn passe cn solution, tan- 
dis que AI, Fe, etc., sont précipités et restent s u r  le filtre ; l e  

(1) Ce travail a t t é  execiité dans  le laboratoire de chimie analytique de 
'Universile de Genève sous la diraclion de M .  lc profcssrur  Duparc. 
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filtratuin est acidul6 p a r  I1CI et l'on prCcipite (il (OH)? par 
moniaque;  on redissout l 'hydrate  dans HCI, et l'on répète l'ope- 
ration. Le précipité ainsi obtenu est lavé à fond, sCché, calciné 
et pulvérise. 

Siparalion de l'aluminium et du glucinium. - Afin d'avoir des 
quantites exactement connues des deux oxydes, nous avons pro. 
cédé de la manière suivante : dans  un creuset de platine, on 
pkse une certaine quantité de A1303 ; on calcine, et l'on pèse de  
nouveau ; on connaît ainsi la quantité exacte d'alurriiriium; on 

ajoute une certaine quantite de  GIO pesée sur  u n  verre de inon- 
tre ; on la calcine et  l'on pèse de nouveau le creuset ; on a ainsi, 
pa r  dif'férence, le poids exact de glucinium. Comrne les oxydes 
calcinks, surtout A1203, sont presque insolubles dans les acides, 
nous les fondons avec d u  bisulfate de potassium ; lorsque la 
desagrégation est terminée, on dissout la masse dans SO"HP dilué,  
e t  l 'on precipite S l'ébullition p a r  l 'ammoniaque. Les hydrates 
obtenus sont filtrhs et lavés. Ces diverses opérations ont  été ex& 
eutees dans des vases de platine. 

A .  - C'ne première méthode de separation est basée sur la  
solubilité de  GI(0H)' dans  un  excès d'une solution concentrée 
de  carbunatc d'ammonium. On transvase les hydrates dansune 
grande capsule en platine contenant la solution de carbonate 
d 'ammonium. 
Premier essai. - On a employi: 30 g r .  de  COY(AzH"a d a n s  

200 cc. d'eau; üprés un  co~itact  de  12 heures ij 20" et aprEs d e  
frtJquentes agitations, on filtre e t  on lave d'abord avec 200cc, 
d'eau contenant 10 gr .  de C03(hzH1)2,  puis avec. de l'eau 
bouillante ; le filtratum est acidulé par  HCI et  prkcipité par I'am- 
moniaquc. 

Pesé : A 1 q 3 .  . . 0,1101 GIO . . . 0,1140 
Trouv6 : Al3O5. . 0,1202 G10 . . . 0,0352 
Différence . . . i. 0,020t Ilifference. - 0,0788 

Deuzième essui. - hI&mes quantités de carbonate d'amnio- 
nium ; contact pendant i4 heures : 

Pesé : AlSO3 . . 0,1215 GIO . . . 0,1106 
Trouvé : ~ 1 2 0 ~ .  . 0,1921 G10 . . . 0,029: 
DilTérence . . . t U,O8OS Différence . - 0,0809 

Troisième essai. - MEriies quantitCs de carbonate d'aminoniuiii; 
contact pendant 23 minules : 

Pesé : A1'03 . . 0,1125 GIO . . . 0,1124 
Trouve : Alto3. . 0,2198 Cr10 . . . 0,0049 

w 

Différence . . . + 0,1073 1)ifference . - O,iOïj 
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Comme on le voit, les chiffres obtenus montrent q u e  cette 
méthode doit être complètement rejetke. 

B. - La deuxiéme méthode n'est qu'une modification d e  la  
précédente. Au lieu de dissoudre le  Gl(Oll)a dans  le  carhonate 
d'ammonium, nous avons pensé que  la  séparation serait  plus 
compléte en procédant de  la façon suivante : les hydrates  ont été 
redissous dans I1CI et l a  solution des chlorures a été  évaporée 
au bain-marie pour éliminer l'excès d'lICI ; les chlorures ont été 
repris par un peu d'eau, et la solution a été versée en agi tant  
dans un excBs d'une solution de carbonate d'ammonium. L ' d u  - 
mine, doit se précipiter e t  l a  glucine passer en solution. 

Premier essai. - Les chlorures sont versés dans 40 gr. de car-  
honate d'ammonium et 400 gr .  d'eau à 220; on lave avec 300 cc. 
de solution 5 p. 100 dc carbonate d'ammonium ; on  agite pen- 
dant 10 minutes. 

Pesé: A1203. . . 0,1373 GlO . . . 0,1360 
Trouvé : APOY . 0,2368 G10 . . . O 0360 
Diff6rencc . . . + 0,0996 Différence . - 0,1000 

Deuxième essai. - Les chlorures sont versés dans 200 gr .  d'eau 
contenant 23gr .  de  carbonak  d'ammonium ; on  laisse digérer  
pendant une heure à 40" on filtre; on  laveavec 200cc. d'eau e t  
1 0 g .  de carbonate d'ammonium. 

Pesé : A1203. . . 0,1302 GIO. . . 0,1449 
Trouvé : A l W .  . 0,1429 G10.  . . O, 2322 
Différence . . . + 0,0117 Différence. - 0,0127 

Tivisiime essoi. - Les chlorures sont versés d a n s  200gr. d'eau 
contenant 25 gr.  de carhonate d 'ammonium; on fait  digérer pen- 
dant 5 minutes 4 0 ° ;  on lave avec 2OQgr. d'eau contenant 
( 0  gr. dc carbonate d'ammonium. 

Pesé : A I V .  . . O, 2 299 G10.  . . O ,  1430 
Trouvé : AI'O? . O, 1368 Cr10 . . . 0. 1349 
Différence . - . . + 0,0069 Difïérence. - 0,0082 

@untrifime assc-ti. - On verse les chlorures dans 200 gr. d'eau 
contenant 3 3 g .  de carbonate d'ammonium ; on laisse en contiict 
pendant 5 rriinutes à 20" ; on filtre à l'aide d'une t rompe.  Dés 
que le précipité passe sur  le filtre (1). le filtratum se trouble. 
Pour voir si ce trouble provenait d'une décomposition du  carbo- 
nate par la rarkfaction de  l'air, nous avons ajouté 20 gr .  de car-  
nate d'ammoriiiirn, mais le trouble a persisté : il élait donc d û  
i i l  (OH)3. 5011s avoni, filtré de nouveau sans l a  trompe, redis- 
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sous ce précipitk dans HCI, évaporE, repris par l'eau et versé 
dans  une solution de carhonate d'ammonium. Nous avons ainsi 
obtenu un  précipité. cc q u i  prouve que  c'était de l'alumine qui 
avait traversé le filtre ; nous avons filtré (II). Les hydrates d'alu. 
minium (1) e t  (11) ont été dissous dans lICl ; ln solution a iti 
é v ~ p o r é e ,  puis reprise p a r  l'eau ; les chlorures ont é té  ~ersés 
dans 200 gr. d'eau contenant 35 gr. de carbonate d'ammonium; 
aprEs un contact de  " n i n u t e s  à 20°, on a filtré; le filtratuni 
s'est de nouveau troublé; donc 5 20" til(OiI)3 se précipite à l'étal 
colloïdnl et passe en partie à travers le filtre. Les deux Liltraturns 
contenant la gliicine ont kt6 précipités sbparéinent. 

Pesé : A1'0" 0,1381 Cr10 . . . 0,1370 
1 filtratum . 0,1354 4 

Trouvé : .41?03. 
II filtrnt,um . 0.0203 \ 

Différence . . - 0,0188 Différence . 

Cinyuièwze essai. - Doiihleprécipitation et  filtration à la trompe 
;ip~-ks 12 heures de  contact B 1 go. 

1 filtratuin . 0,2210 
Trouvé : A1203. 

0,1'98 11 filtrnturn . 0.0229 
1 0,1119 

Sixième essai .  - 200 gr. d'eau contenant 23 gr.  de carbonate 
d'arnnioniurn ; contnct pendant s minutes à l!1° : filtration sans 
la troiripe ; lavage avec 200 cc. d'eau e t  iOgr .  de  carbonate d'am 
monium ; simple précipitation. 

Pesé : .212U3. . 0,1199 GIO. . , 0,1328 
Trouvé : A1203 . . 0,1!FO C l 0  . . . O.ZM 

'rpncc . . . DiffL - 0,0031 Di f f tkcnc~  . - U,OOlI 

, Srpïltienle essai. - Simple précipitation ; contact 1 2 ,  heures 
& Xi0. 

Pesé : A1W3. . . 0,2449 GIO. . . 0,052 
Trouvé : A1Y03. . 0,2740 CIO. . . 0,0531 
Différence . . . + 0,0091 Ilifférence . - 0 ,ON 

Comme on le voit, cette rnétliotle est trks inexacte. 
C .  - Troisième mithode consistant iz sipclrer par Ls h y d i - a f ~ s  alcn- 

l ins .  - Les hydrates d'alurniniiiiii et d e  g1iir:inium sont tlissous 
dansIlCl;  lasolution est évapor.de k siccit6au bain-miiried:insurie 
capsule de platine; on  reprend par  une quantité d'eau aussi faible 
que possible, e t  l'nn ajoute goutte i goutte,en agitant à I'aided'une 
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spatule e n  platine, une solution saturée de potasse ou de'soutle ; 
les hydrates se précipitent d'abord en formant une masse gélati- 
neuse qui, peu à peu, se dissout, jusqu'h ce qu'on obtienne fina- 
leinent une solution linipide ; on ajoute un gi-anil excès d'eau 
chaude (k00 cc.), e t  l'on maintient pendant une heure B I'ébulli- 
tion, en remplaçant l'eau évaporke ; on filtre e t  on lave & l'eau 
bouillante; le précipité obtenu est calciné, e t  l'on a la glucine ; 
le filtrnturn est acidulé par  HCI, puis précipiti: pa r  I'arnmonia- 
que, ce qui donrie l'alumine. 

- Pour connaître la quantité de K011 employée, nous avons aci- 
di il^! le filtratiirn avec ilne solution normale d'llCI en prksence 
d'un indicateur (m6thylrirarige). 

, Prenl ie ,  essni. - KOfI erriployé : 2gr.05. 
t'esé:.\I2O3. . . O , !  168 GlO. . . 0,1198 
Trouvé : M W .  . 0,1112 G l u .  . . 0,1211 
Diffirenre . . . - 0,005i-i 1)iffirence. + 0,0053 

On trouve trop de  glucine; ce serait un  indice que KOLI n'dtüit 
pas en quantité suflisarite pour maintenir Iü totalitE de I'üluinine 
en soli1 lion. 

Deimérnr! eusui. - K O J f  eriiployé : l gr.93. 

Pesé : Al2O3. . . 0, 108'3 G I O .  . . 0,1039 
~ r o ~ ~ é  : A ~ ' c ) ~  . . 0:1083 GIO. . . 0,103i 
1)ilfërence . . . - 0.0006 DifTérence. $- 0,0002 

Tiwisi ime essni. - KaOlI erriployé : 1 gr .96.  

Pesk : AIW. . . 0,1066 GIO. . . 0,1222 
TrouvB : . \ I V .  . 0,1062 GIO. . . 0,1123 
DiKérence . . . - 0,0004 Différence. + 0,0002 

Quali- i ime essni. - KOH eiriplogc : 1gr.93. 

Pesé : A I V ,  . , 0,0363 (;IO. . . 0,1475 
Trouve : t\lY03. , 0,O:itiO GIO . . . 0,2478 

-- 
Différence . . . - 0,0005 1)iiTCrence. + 0,0003 

Cette méthode fournit des résultats trés satisf,iis;ints e t  peut 
(lussi étre ernployk pour lit séparation des deux  oxydes en prh- 
sence du fer, ce dernier restant avec la glucine. 

Do~agc du caiiiplirc duiin les pourli.es saun fumée, 

Par M .  MARQULYHOL. 

Pour doser le camphre dans les poudrcs sans  fuilit%, nous 
eriiployons une méthode simple ~t suffis:irnnicnt exacte, qu i  nous 
parail pouvoir rendre service dans quelques autres cas. 

Cette méthode est basce s u r  l'expérience suivante : on  fait  
évaporer sous un  exsiccateur, en présence de SOLHQoncentré, 
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une solution éthérce conlenant quelques d k i g r a m m e s  de caa- 
phre, plac6e dans un cristallisoir cylindrique en verm ; lorsqnc 
b volli.me du liquide est réduit h q u e l q u s  mtimMres e u h ,  on  
dcterrnine rapidon~ent  le poids de la solution cn appliqwst, 

- - 

pendaat la peske, me  plaque de verre irod& sur  le cristallisoir ; 
. c ~ i  replace la solxltion sous I'exsiccateur et l'on prend son poidsh 
intervalles dF..tcrrniniis e t  suffisamment nourds, toutes le8  di^ 
minuitcs p i r  egeniple. Si l'on construit unecourlre~en portarit lm 
temps en abscisses e t  les poids correspondants ea oridaton6es, on 
.&&t une courbe ayant-lii forme indiqurée par  l a  t igu~e ci-des- 
.soiis. Le coude A est brusque et  très ne t ;  170rdonn& O M  est dés  
lors déterminée d'une rnanih-c assez prticise. Ovz c m t a l e  q u e  atle 
ordoitnré OJ1 indique l e  poids d e  camphre qzçe renfermait la soiut ion.  

Voici quelqiies résulL~ls  ol)tenüs avec les solutions syntheti- 
que suivantes : 

I II I I I  
- - - 

1-ther élhyliclue . . . i - 0  c c .  UOnc.  1 2 0 ~ .  
Eau distill(:e. . . . Ogri84 O g r e 2  Ugr.178 
Car~ghre . . . . . Ogr.327 O:r.O54 Qgr.382 
Cdiiiptire t r ~ u v é  . . . Ogr 310 Ogr 260 0gr.330 

Uosage d u  camphre dans les p~ldreô mns fumie. - Pour doser le 
cariiphre d a n s  une poiii3rkaans fu -  
rriéc., on kpuise a u  Soxblet, avec de 
l'éther, pendant  10 heures environ, 
ZO gr. de paudre divisée sa petits 
fragments ; l a  solution kthérée est 
transvasée dans un rristalli&r en 
verre de  65 'i 70 rnilliiil, d e  diamibe 
r.t de 35 h 4.0 riiillim. de hanteur; on  
p l x e  le tout dans  u n  exsiccateur ii 
acide sulfurique, et l'au dékmnine, 
coinrrie il vient d'ètre indiqui., I'or- 
donrike 031 = p ,  qui  coriespond la 
solulion camphrée ; on porte ensuiie 
le cristallisoir. une tern~érature d e  
30 'i 40a, de  rnnnihe :i chasser entiè- 
rement le cniiiphre, et I'oii $se à 
riouvenu. Soit p le poids d u  i E s i d u ;  
p - ÎJ' repr6senle le poids de cani- 
phre aon tenn dans Les 1t0 gr. de pou- 
d m .  

& i a n r q ~ ~ .  - 11 est e~sentiel a r a -  
Forer l'éther en présence deSOLi-i"l conmiti-6, afin d'hi ter  des 
tondensahm d ' e a u s u r  le cristal%isoir. 
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Sor IH rcclierclie des iiilrafca 

Par M. B. *:AROIF, 

hl3 l r~o  de con&renczs a la 3dculti> libre [les sciences de Lille. 

La recherche de petites quiinlités d'acide nitrique ou  dc 
nitrates alcalins s'effectue souvent par  le sulfate de diphé- 
nylainine, qiii donne avec ces corps une coloration bleue intense. 
Cette rhction se produit également, il est vrai, avec un  certain 
nmbre d'oxydants, tels que les acides nitreux, chlorique, séléni- 
que, chroinique, perinanganique, l'eau oxygénu':e. les sels ferri- 
ques, etc., mais, en r h e n c e  de ces coinposés, elle est avantügeu- 
seiiient utilisée pour de'celer e t  n d m e  doser colurirnétriquement 
des traces infinite'sirnales de nitrates. , 

En raison de cette grande sensihiTit6. la diphénylarnine a été 
propoeke pour reconnnitre le mouillage des vins ou des laits. En 
effel,l'e:iu ernployéek cet usage par les fraudeurs renfermant pres- 
guc toujours des nitriitcis, la d6lerininalion de ces derniers d'ilns 
les liquides en quesrion indiquerait  aisinient I'a fiilsificati'on. 
Cependant Irs chirriislcs ne sont pas tous $accord sur  l'eîlicacité 
[lu p r o c d 6  : cerlii.iris penserit que des produits nnrrnxiix lieilvent 
parfois donner l i i  r6:ii:fiori; d'autres incriminent In trop graude 
sensibilit6 du réactif et disent trEs judicieusenient qu'il suffit 
d'avoir rinc6 des récipients avec une eau renfermant queIques 
dëc.igrainines par litre de riitrnks pour  que les liquides placés 
ensuite d:ins ces rc'cipients fournisserit la coloration blcue avec la 
diphknglaiiiirie. 

En recherchant le degré de sensibilité de cette réaction, nous 
avons S E  frappé des divergences existiint entre Ies auteurs. 
Ainsi Settrgast indique qu'en versant l 'cc .  de solution d a n s  9 cc.' 
de SOq12 rerifeimarit un  rnilliéiiie de  d iph61iylnn-iirie, or1 peut 
npprkcier des proportions de  AzO"l comprises entre f e t  40 mir- 
lionièmes ; E'ggerinninz, Raririgton fixent à 1 dix-millioniEnie Ta 
liiiiite de sensihilitk; 3Iull'cr (ï) ,  . ui n éludi6 les procédks 
employés, dose colorirnétriquernent, J a r  coii1p:irnison avec des 
solufioris de nitrate pur ,  j'usque 1 deux-hillionièrne de Azo05,  et' 
cela en versant' 1 cc. de solution dans 3 cc. de SO'I'l' concentrè 
renfermant 1' riiilligr. de  diphénylarnine ; Ilosvay (2) trouve la 
réaction nioins s e n s h l e  e t  n'obtient que 1i95.000 en versant 
3 ou 4 gouttes de solution dans 2 cc. de i-éilctif ; Bnumann cite 

( i )  Bull.  Soc. chim. (3),  t. 11, 1889. p .  670 .  
(2) Bul l .  Soc. chim. (31, t .  I I ,  1889, p. 330. 
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1/80.000 ; enfin, Cazcneuve et  Ilufiiurnel (1) donnent seulenient 
1,110.000. 

Ces chiffres contradictoires s'expliquent ais6inent par  la nature 
diverse des rkactifs ernployés et par  les conditions particulières 
dans lesquelles les réactions ont été effectuées. Pnr exeinplr, cer- 
tains auteurs conseillent l'emploi de 1ci diphénylamine cristal- 
lisée, dont ils placent. quelques parcelles k la surface de l'acide 
sulfurique concentré, pour y superposer ensuite 1 ou 3 cc. de la 
liqueur h examiner ; d'aulres utilisent une  solution de diph& 
nylamine dans S O L I 1 9 u  disicime, à 1:lqueIle ils ajoutent la 
liqueur nitrique, puis 2 ou 3 voluines d'acide pur  ; d'autres 
encore recomiriandent d'additionner SOLIIZ de quelques centimè- 
tres cubes d'Hl21 étendu; enfin, plus souvent les rbactifs priconi- 
sés sont des solutions diversement concentrées dc diphénylaniine 
dans SOLII2 p u r  ou dilué de quantités varialiles d'eau. Kous 
devons ajouter qu'on peut opérer soit cri rriélnrigeant, soit cri 

versarit la liqueur nitrique au-dessus du rknctif. 
Nous avons cherché 5 déterminer lit corriposition du réactif 

donnant les meilleures indications et à préciser les conditions de 
son ernploi ; il résulte de nos essais qu'en dehors des substances 
étrangères dont nous examinerons l'inllucnce, trois facteurs 
principaux interviennent dans la réaction : 2 la proportion de  
d i p h h y l a m i n e  contenue dans  l'essai ; 2 O  In concentration de 
l'acide suIrurique; 3 0  I'échnufrement produit par le niélange. 

i 0  P~.opo.i.lioi~s de diphirijlurniric. - Si l'on utilise pour I'essaiun 
certain volurne de réactif, 3 C C .  pa r  exemple, quantité se prétant 
bien aux dosages coloriniétriques p a r  comparaison ayec des  
solutions types, Ics concentrations les plus  faibles en diphé. 
nylainine sont celles qui  donnent les meilleurs résultats. Ainsi 
nous avons fait agir  sur  j / S ,  Z ou 2cc. d e  liqueur nitrique trés 
diluée, 5 cc. d e  réactif prépart! en dissolvaril dans  SOLIIQoricen- 
tré des proportions de  diphdnyliimine variant  de 1 k 200 inilligr. 
pour 200 cc Avec les réactifs d'une concentration supkrieure 
20 milligr. pour 100 cc. ,  nous n'avons pas  eu de  coloration, tan- 
dis que les réactifs d'une concentrcition moindre nous ont donné 
des  teintes d'autant plus intenses et d 'autant  plus rapidement 
produites que la teneur en diph6nylüiriine était plus faible (la 
plupiirt di:s auleurs cités sont d'ailleurs d'accord sur  ce point). 
Ces essais ont  été efi'ectué-, en agi tant  les liqueurs, afin de com- 
parer plus aisénient les colorations, rnilis les résultats sont iden- 
tiques lorsqu'on opère par  superposition. 

(1) Annales de chimie analytique. i 901, p .  3:36. 
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Ou donnera donc la préfkrence L des réactiîs reriferrriarit de 1 h 
.? iiiilligr. de diphénylamine pour 100cc. d'acide sulfurique. 

20 Concentration de  l'acide sulfurique.  - Pour expérimenter 
l'influence exercée p a r  la concentration de l'acide sulfurique, 
nous avons ajouté k 1OOcc. d'une solution faible de diplié- 
nglaniine dans SO'II2 concentré. : 5,  ,l0, 70 .... cc. d'eau distillée, 
et nous avons fait agir  5 cc. des rkactifs ainsi olit,enus snr  une 
petite quantité de liqueur nitrique étendue, par exeriiple 112 cc., 
afin de ne pas trop diluer le réactif et d'éviter le mieux possible 
l'influence du troisième facteur, c'est-à-dire l'échauffeirienl résul- 
tant d u  mélange. Les colorations lrleues obtenues vont nettement 
en s'accentuant jusqu'k la dilution de 30 p. IO0 ; au dela, elles 
diminuent et finissent mEme rapidement par  ne plus se produire. 

Par contre, l'acide concentré est préférable lorsqu'on veut o p 6  
rer la réaction en siiperposnnt la liqueur nitrique au r&trt,if. 

Pour cette derrii61,e r:rison, et afin de  se trouver toujours daris 
les n i h e s  conditions de concentration de  SO'II" nous con-  
seillons de prkpnrer la solution de diphénglamine avec I'acide 
concentré et d'assurer la dilution la plus favorable en versant le 
réactif' dans un volume dkteriiiiné, toujours identique, de liqueur 
nitrique (5 cc. par  exemple dans 2cc.) .  On 1)énéficiera ainsi de  
I'échauffeineot qui se produit dans le mclange et qui est fdvora- 
hle h l'essai, corrime on va le  voir. 

30 I n t l u ~ n c e  d e  lil chaleur.- Ida chaleur favorisela réaction, sur- 
tout en la rendant plus rapide ; l'expérience suivante le démon- 
tre; on ajoute Icc.3 d'eau distillée k 112 cc. de soliition d'AzOqB 
A !OrniIligr. par litre, puis on verse s u r  le mélange 5cc. d 'un  
réactif préparé avec de l'acide concentré : par  agitation, u n  
échauffenient considérable se produit,  et l 'on voit appüraître 
jmniédiatement une coloration bleu foncé ; d'autre part ,  on dilue 
.?cc. d u  r n h e  rkactif avec lcc.5 d'eau, e t ,  après refroidis- 
sement, la liqueur est ajoutée ü 1 1 2 ~ ~ .  de  la solution de  nitrate 
d e  potasse; In chaleur di!agCe dans ces condilions est insigni- 
fiante ; anssi n'ohtierit-on irniri~kliateriient aucune colorat,ion tri% 
nette, hieri que, dans ce deuxikme essai, il y ai t  n i h i e  qu:iritité 
de Az03K et m h i e  concentration finale. 

On constaterait encore l'influe~ice favorable de  la chaleur, en 
portant les liquides pendant quelque temps au bain-milrie; il 
9erait iinpriident cependant de chaiiffer directement, car ,  à une 
température élevée, S0'112 agit lui-rrième comme oxydant et 
donne des colorations ménie cn l'absence de produits nitreux. 

Citons encore les essais suivants, q u i  montrent l'influence 
rtiiniedes deux derniers facteurs : concentration et  échauffement. 
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A Fice. de réactif concentré on ajoute, d'un cOté k c . 2  d'one 
solution à 200milljgr. p a r  litre de Az@K, et d'un autre coté 
2 cc. d 'une solution B 2 milligr. seulement p a r  libre .Le deuxième 
essai dofine une teinte bl.eue beaucoup plue forte que le premier, 
ùien qu'il renferme iO fois moins de  nitrate. 

Bn ~ i s u m é ,  on se placnri dnris la z r i e i l h m  cundiliorir en njoulaiit 

à 1 r o h n e  de Iiqueu~ nit,rique 2 ~ o h n e s  1/2 d'un ~ e r s s t t f  pl-ip~i 
en faisant dissoudre 2 m i l l z p .  de diphdnylanaim dans I O O c c .  de 
SO*HQtmcentre d pur. 

En op6rant ainsi a r e c  2 cc. de solution nitrique et Sec. de 
rrhetif,  p a r  exemple, on pourra déceler très rapidement jusqu'a.  
112 milligr. de  r i ~ 0 3 I C  p a r  litre, et la Iirnite de sensibilitk pourrait 
encere être reculée en canminant la réaction après quelques 
heures d e  coritact. 

II ne nous a pas seinblé que la rCaction filt plus nelte eu 
superposant  les liqneurs et en observant les anneaux Forinés. 

Ajoutons qu'il est prudent d'effectuer ces recherches compara- 
t ivement  avec de l'eau pnre pour le  cas  où l'acide einplogk cûn-  
t iendrait des trsees de produits n i tmrx .  

l ~ f l u e n c ~  des substances é.!~.an,qi~~es. - hluller a constaté que 
l'acide chlnrhgdriqi~e,  en  petite quanLitiii, n'alt.ére pns la sensibi- 
l i t é  de  la réaction, mais qu'eri prEsence des acide* broinhydri- 
q u e  et  iodhydrique, il est impossible d'eifectuer des dosages 
calorimétriques ; d'autre part, d'après Spiegel, les niatihres 
o ~ g a n i q u e s  n'auririent pas  d'influence s u r  l'intensilk de la colo. 
ra t ion produite. 

S w s  avons cherché à vérifier ces assertions, e t  il résulte denos 
essais tout d'abord que, si l'acide chtorltydrigue et les chtorul-es ea 
faibles proportions ne  gérient guère lorsqu'on ntilise, ainsi que 
le fait Muller, des rCactifs obtenus avec SO'W concentré, il n'm 
est pas de méme lorsqa'on se  sert d e  réactifs dilués. Avec 
ceux-ci, la rkaclion est trEs raettcmenf, favorisée par I1Cl et d'au- 
tant mieux qtie S04H2 est plus &cndu. Ainsi, en faisant agir 
sur i/L cc. d e  liqueur ni t r ique 5 cc, d'un réactif & Zmilligr. de 
diphénylamine poar  100 cc. de  SWH-t 10 cc. d ' r ~ ~ u ,  on olitient 
y:ir agitation les rriêines ~~Csultüts lo~squ'orr  opére o u  nog en 
présence d'lICl ; si l'on emploie dans  les mêmes conditions 
un réactif renfermant  kOcc. d'eau pour ZOOcc. d'acide, on a une 
rkaction 100 fois plus  sensilrle en prat iquant  l'essai en pré. 
sence  d'une goutte de  IICl au dixième. On voit, d'npréscela, 
qu'ori ne pourrait  doser coloiimétriquement l'acide nitriqueeB 
présence des chlorures, avec des rkactifs dilués, et par eompa- 
raison avec des solutions de  nitrates purs ,  Dans ce cas, il fau- 
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drait ajouter à la liqueur type également de  l'acide chlorhy- 
drique polir se trouver dans les nidnies conditions ou utiliser le 
réactif suivarit : 

D i s s o i t d r . a q 1 ~ 1 p e s  miliigramm~s de  dipkéiz,ylarni~~e dnns un rne'lan,qe 
cornpsi de î'00cc. de SOL111 concentré et  de 40 cc. d'enu adtlitioiiriée 
de 2 ou 3cc.  aiIlCl a u  dixième. 

La rkaction s'effectuerait en versant 5cc. d e  ce réactif d a n s  
1/2cc. de  liqueur ; la coloration ne se manifeste dans toute son 
intensité qu'après un certain temps, mais on peut l a  produire 
plus riipidemerit en c1iaufYant IégErerrierit. 

C e  dernier réactif peut etre employ6 aussi nvantageusement 
par superposition que par mélange ; la limite de  sn sensibilité 
est Ù peu près Io mérne quo celle du r é u t i f  concentr6 utilise 
commc i l  n ét6 d i t .  

Quant aux inntik-es or,qnniquea, nous avons remarqué qu'un 
cerlain nombre d'entre elles peuvent inasquer plus ou rnoins 
l'action de l'acide nitrique uiir la diphénylniiiine et par l ic i i l i~re-  
merit l o r w p e  les rCiictifs ont été préparks avec SO+iI+coricoritr6. 
Par suite de carbonisation ou de la production de dSriv6s nitres 
inactifs, on n'a parfois que des colorations jaunes ou brunes. 

Parmi les substances gènant IR rkaction, nous cit.erons les  
alcools rn6thglique ct  éthyliqiio, Iü glyc6rinc, l 'éther, l'acétone, 
les matières hgdrociirbonées. Nous avons déjh indiqué l'influence 
de l'acide si~licylique et de scs sels h propos de  la  recherche des 
oitratcs dnns le snlicylate de  t~isrnuth ( 1 ) ;  nous ajouterons que  
l'acide phénique posskde les nit\rnes propriétks ; ainsi, dans  u n e  
solution au rnilliéine de ce corps, avec un r6actif concentré, on 
décile difficileinent le nitrate de potasse dans une solution e n  
contenant 100 inilligr. pnr litre, qu'on o p h e  par m6l;inge ou par 
su~~erpositiori. Cette influence est gh6ralernent beaucoup moin- 
dreavec Ics rküctifs dilués ; aussi, pour la recherche des pitrates 
en présence de matières organiques, conseillons-nous l'emploi du 
réactif dilué et additionné d'acide chlorhydrique dorit nous 
avons parlé précédertiment. 

v 

A propos d e  la dt5ierminntlon da1 ponvolr ra tm-  
toitme tle qiitlrliics sz~l iatencca orgniriqncs en pré- 
sciiec des rt-actII'# plomkiiqaes ; lucoi~vésieuts  (16 

1 etiii tlistill&c carl~oiicit(.r, 
Par M. H .  PELI.ET. 

O n  a r;ccrnincnt appelé k nouveau l'attention des chimistes de  
sucrerie sur In présence de  diverses substances agissant s u r  l a  
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luinière polarisée et pouvant modifier plus ou irioiris les résultats 
obtenus par  l'examen polaririiiitrique des divers produits de h 
sucrerie de betteraves. 

E n  e f i t ,  la betterave renferme plusi'eurs substances qui, 
cûté du sucre cristallisable, réagissent s u r  la lurnikre polarisée. 
Les unes orit urie action dextrogyre coiiime la glutaniine, l'acide 
glutamique, l'acide aspartique, le rüflinose ; d'autres ont une 
action Iérogyre, tels que l'asparagine et le sucre réducteur se 
rapprochant  plus ou moins du  sucre inverti. 

Ces produits ont des pouvoirs rotatoires très différents suivant 
les conditions d a n s  lesquelles ils se trouvent. 

Pour  dkfkquer les jus bruts de belteraves ou les jus plus OB 
nioins épurcs, on utilise généralcinent le sous-ac6tate de plomb. 
En outre, pour vérifier la teneur des produits. on fait usagede 
In. méthode Clerget, dans laquelle on erriploie de l'acide chlorhg- 
drique pour invertir le sucre cristallisahle. 

Or, lorsqu'on défèque a u  sous-acétate de plomb, il y a gérikrale- 
rnerit un  excés de réactif;  de mEme, Iorsqu'on invertit avec HCI, 
or1 a un excès d'acide qui peut. étre considérable. 

On a donc dû  déterminer le pouvoir rotatoire des niatières 
ci-dessus en prksence du sous-acbtüte de plomb et  de l'acide 
chlorhydrique; les résultats obtenus ont été très intéressants. 

La glutaniine, pur exemple, polarise légéreinent Ü. droite en 
soliitinn aqiieiise ; Inrsqu'clle est. en solution avec un excEs de 
sous-üc6ttite de ploirib, le pouvoir rotatoire est iiiotlifié et passei 
gauche ; en solution chlorhydrique, la solution est reportéeven 
la droite, et bien a u  de l i  de la rotation obtenue avec l u  solution 
aqueuse. 

L'asparagine polarise légkreriient à gauche en solution aqueuse, 
trtis forterrierit B droite avec u n  excks de sous-acétate de plomb, 
el toujours S. droite, mais moins forterilent, en solution chlorhp 
drique. 

Toutes ces rohtioris varient avec I'excés de réaclif plornliique 
el In teneur de la liqueur eu I ICI .  

On voit de suite l'iinportance de  ces constatations pour I'appli- 
cation de la méthode Clerget. 

(;cice aux recherches de 31. Andlilr et a u x  riGtres, on a pu 
citnlilir des procédés perriiettant d'éviter Loutes les inoditications 
du  pouvoir rotatoire et de procéder h un  dosage exact du sucre 
cristallisable en p r h e n c e  de ces substarices actives. 

Nous avons doririé succiricteriient la iiiarche i suivre. Aujour- 
d 'hu i  nous voulons signaler la difficulté qu'on éprouve le plus 
gérieralement h avoir des liquides liiiipides pour  la polarisatio 
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quand on utilise notamment le sous-acétate de ploiiih. C'est ainsi, 
pnr exemple, que M. E. Sellier, qui a beaucoup 6t.udié les pro- 
priétés de la glutaniine, a publié dans le Bulletin d~ I'Assuciatiur~ 
des chimutes de sucrerie et de distillerie de Frnnce P L  des colonies (scp- 
tembre 1909, no 3, p. i90) les lignes ci-après : 

(( La même solution (de  glutamine), additionnée de  1/10 de 
r son volume de liqueur de sous-aciState J e  plomb, se t rou l~ le  au  
K bout de quelques rninutes p a r  I'apparilion d'un p r k i p i t é  1)lanc 
r très fin. Cette précipitation se continue très lentciiient. II faut 
i( attendre au irioiris 8 ?I 10 heures pour ohtenir un filt,rat,um 
ii restant assez clair pour étre examiné a u  polariiril.ti.e. )) 

Or, ayant eu B notre disposition de la glutamine de betterave 
açsez pure,, nous avons constat6 que son pouvoir rotatoire était  
bien celui indiqué par  M. E .  Sellier, mais que notre solution 
aqueuse de glutamine, additionnée de ,10 p. 100 de sous-acétate 
de plomb du Codex, ne se troublait ni après quelques instants 
n i  après quelques minutes d'attente. Nous avons pu polariser 
très facilement les solutions. P a r  c o n s k p e n t ,  le précipité observé 
par notre collégue ne pouvait provenir qiic' d'une substance 
étrangkre 1 la glutaiiiine, e t  ce prilcipité ne rriodifiail en rieri le 
pouvoir rotatoire de la substance. 

Dans d'autres cas cependant, nous avons éprouvé les mêmes 
difficultés que ;CI. Sellier, et nous en avons cherché la cause. 

Evidemrnent, si  l'on utilise de  I'eau ordinaire pour  la dissolu- 
tion, les impuretés qu'elle renferme précipitent plus ou moins le 
riactif plombique et donnent parfois un louche abondant;  or,  
dans ces sortes d'essais, on fiiit usage de  l'eau distillée. 

Le précipite qui  se produit est très fin et  n'est pas retenu p a r  
les filtres les plus parfails. 

Suus attriliuoris la cause de ce phénoini:ne i la prcsence de  
l'acide carbonique dans l'eau distillée ; c r i  effet, certaines etlux 
distillCes donnent un précipité avec le sous-acétate de plomb, 
tandis que d'autres n'en donnent pas. 

Par le titre hydrotimétrique, on ne constatait pas la présence 
d e  sels divers. 

Pour démontrer que c'est uniquement l'acide carbonique en 
dissolution dans I'eau distillée qui  trouble les solutions aqueuses 
des matières S examiner, nous avons fait  bouillir I'eau distillée 
pendant quelques minutes, en ayant  soin d'agiter assez vive- 
ment, de manière & faciliter le  départ  de  l'acide carbonique ; 
cette eau distillée bouillie, qui  ne contenait plus d'acide cnrbo- 
nique, ne trouhlait plrie p a r  l'addition de sous-;lcétate de  plonib. 

Par couséquent, lorsqu'on veut procider ir des rss;iis de  ce 
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genre, on doit avan t  tout examiner I'eau distilliie. II suffit d'ajou- 
t e r  0. 100cc. d'eau la valeur de  3 à iOcc.  de soiis-acétate de 
plomb du Codex, d'agiter e t  d'oliserver. Si le liquide reste lim- 
pide a p r h  20 minutes d'attente, l'eau ne contient pas d'acide 
carbonique et peut servir aux  essais. S'il se produit .un troiible 
plus OU nioiris rapidement c t  plus ou moins ebondnrninent, c'est 
que  I'eau renferiilc plus ou moins d'aciLlc carbonique ; dans ce 
cas.on rérifier-2 le titre hydrotimétrique, q u i  doit &Ire skro, ainsi 
q u e  l'absence de cliioriirrs ; on ft:ra bouillir un certain volume 
d'eau peridarit quelques minules, en ayan l  soin d'agiler; on ver- 
sera I'eau houillie dans  des bouteilles bien nettoybes et rincées 
avec de l'eau bouillie, e t  l'on bouchera avec soin les bouteilles. 

II est ntisolument nécessaire de vérifier la qualité de l'eau dis. 
tistillke B l'aide du  sous-acbtnte (le ploriib, car,  lorsqu'on a une 
eau qui trouble rnPiiie très légéreiiient, il est B peu p r h  inipossi- 
Ille d'avoir des  liquides suff isamnent  liiiipides pour l'observa- 
tion polaririiétrique, à moins d'attendre trEs longtemps qu'ils 
s'6cltrircissent par  le repos ; par  la filtration, on n'obtient rien de 
corive~ialile. 

On arrive parfois k obtenir u n  liquide limpide en l'agitant 
avec quelques grainrnes de pierre ponce sèche finerrient pulvé- 
risée, nu de la silice naturelle dite kiesels;hür, mais le résultat 
n'est pas toujours complet. 

Nous avons pu conslater que la glutamine, l'acide glutainique, 
l'aspnragine, l'acide aspartique, le raffinose, le  sucre inverti pur, 
le dextrose, le lévulose, ne  donnent aucun  précipit8 avec le 
sous-acitnte de ploiiib, rri&rrie après plusieurs niiriutes d'atteute, 
et qu'il est facile de polariser ces solutions méme sous une Ion- 
gueur  de  400 rnilliinétres; de plus, les solutions de ces sutistan- 
ces peuveiit Btre chaufrées sans  s e  troubler, en a y n t  soiri deles 
recouvrir d 'un  simple capuchon en papier afin d'éviter l'action 
possi1)le d e  l'acide carbonique de l'air umbiant. 

D o s a g e  dc ha goinme dans lcs s i r o p s ,  

Par ZIM. X. R o c y r r ~ s  c t  G. SELLIER. 

Ilans le riurriéru d e  niai 192 1 du  Moniteur s c i r n t i / i p ~ ,  M. Chau- 
vin t~ puhlié une riote sut. l'emploi de la solution alcoolique d'acé. 
tate neutre de plomb pour le dosage d0 la goninie dans les 
sirops. Il a constaté qu'en solution alcoolique la gomme est 
conipl~teiiient précipitée p a r  l'acétate d e  plomb. 

Kous croyons intéressant de  confirmer que  ce mode d c  précipi- 
bation d c  la goinine donne, en effet, d'excellents résultats. II y a  
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quelques aané~s, I'un de nous a eu l'occnsion d e  l'employer au  
.cours d'une expeitise de sirops et, depuis, nous l'avons fi+- 
yuemmerit appliqué. 

';osesmis ont é t i  faits s u r  de lu. gamine arabique contenant : 

. . . .  Humidité .  1 1 , N  
Malikres niin6rales . . 3,011 
Goriirne . . . . .  85.80 

L O U  UU 

XOUF) ia\~oris fait uni: so1utio.n de cette goiiirrie 50 gr .  p a r  litre. 
10 cc. de wtte  ~o lu t ion ,  ndrlitionnés de 90 cc. d'alcool à 95O. 

donnent un liquide Iouclie, mais i l  n'est pas possible de recueillir 
sur un filtre la substaace parliellement prdeipitée. E n  ajoutant à 
cette solution 2 cc. d'une sulution saturée d'acétate nelitre d e  
plomb dans l 'alwol à 99", on olitient, uin précipité blanc, trés 

dense, se rassemblant rapideinent (1) .  
Ce précipité est recueilli s u r  un filtre t a ré ;  on le lave avec de 

d'alcool ii 90°,  puis on sEche et l'on phse. On calcine ensuite en 
pr6sedice d 'un peu d'acide nitrique fumant. Le poids d'oxyde d e  
plomb est d6falqué du poids total. 

R'ous avons obtenu ainsi les r6sultats suivants : 

Volume de solution d e  gornruc eniployé . . .  1@ cc. 25cc. 
. . . . .  . . . . .  Poids de gorriine , Opr.500 l g r . 250  

Poids d u  p réc ip r t~  . . . . . . . . . .  Ogr.4i4 ,lgr.128 
. . . . . . . . . .  Poids des cendres. Ogr.025 Ogr .02  

Diffhrence = gornriie . . . . . . . . . .  Ogr 4 19 igr.076 

Soit gomme p.  100. . . . . . . . . . .  84,0 86.11 -- -- 
On ohticnt & o n ~  84 e t  86 p. 100 degorame,au lieu de  83,50, ce 

qui est u n  résulta1 satisfaisarit. 
Pour appl iquer  ce dosage a u x  sirops, on peut erripluyer I'un 

des deux modes opEratoires suivants : 
25gr. d e  sirop, placBs dans un  verre à pied, sont additionnés 

de 80cc. d'alcool à 90'. On  doit, au début, ajouter l'alcool goutte 
i goutte et en agitant vivement ; lorsqu'on a ainsi ajouté u n e  
certaine quantité d'alcool, on peut verser plus rapideinent ce 
liquide. Un ajoute ensuite 2 cc. de solution ülcoolique saturée 
d'acétate neutre de plomb ; on  agite ; l e  précipité se  rassemble ; 
on le laisse déposer pendant  environ 20 minutes ( 2 ) ,  puis on 
filtre sur u n  filtre t a ré ;  on lave soigneuserrienl avec de  l'alcool 

(1) Ce précipite es t  solulilo dans l'eau et l'on ne peut pas au moyen  
de l'hydiwgkue eulfurB éliminer le plorrib de l a  solution aqueuse. 

(2) Si on laisse le précipité se  déposer pendant  24 heures, il se  forme d e s  
cristaux de saccharose qu'on ne peut piu éliminer. 
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a 750 ; on fait sécher le filtre ; on pèse ; on calcine en présence 
dl.\zO'li fumant el I'on défalque d u  poids obtenu pr6c6deiriinent le 
poids des cendres. La dilPkrence clanne la proportion de gomrrie 
purr: contenue dans X i g r .  de sirop. Ce poids, multiplié par 

4 00 
-- - 1,18 donne la quantité de gonime contenue dans %gr. 

8 5 
de  sirop. 

On peut encore opérer de la manière suivante : 
Dans cirie petite éprouvette graduke, on mesure 20 cc. de 

sirop. On verse le contenu de l'éprouvette dans un vase k pr0ci- 
pitC, en laissant égoutter le sirop ; on ajoute dans  l'éprouvette 
10 cc. d'eiiu : on agite pour dissoudre le sirop attaché aux parois; 
on vide le liquide diiris le vxse précipiti ; on ajoute dnns 
celui-ci 2 cc. de solutiori saturée d'acétate neutre de  plomb dans 
l'alcool ù 95" on agite, puis  on ajoute 90cc. d'alcool à 93" on 
agite ; on laisse le précipité se rassembler ; a u  bout de 20 minutes, 
on le rcciieille s u r  u n  filtre taré  ; on le seche;  on le pèse ; puis on 
le calciric en prksence d'AzO"1 et  I'on pèse les cendres, qu'on 
dCfalque d u  poids total. Le résul t i~t  ainsi obteriu, multiplié par 
1,18 x 50 1 3 9 ,  donne la quant i té  de gomme par  litre. 

Voici quelques résultats obtenus avec des sirops de goirirne: 

Poidsdaprécipi tA total . 0,093 0 , 4 5 2  0,038 0,081 0,618 0,529 
Poids des  c e n d r e s  . . . 0,010 O ,  0,009 0,020 0,050 0 , 0 3  

Iléaetioiis d a  pyramition, 

lJar M. A .  Moc~rli,  docteur en pharrnarie a Rive-de-Gier. 

I,es A~innlss d e  chimie nnalgt iqu~ d'avril 191 1 ont piililié un  
résuiné d'une note qui a paru dans  l'Union pharmaceutigue de 
CILUI-leroi d'octobre 1!120, d a n s  laquelle M .  Pevenasse signale une 
rCaction du pgrarriidon consistant en une coloration bleue que 
donne ce corps avec .lz0311, coloration qui disparaît  en présence 
d'iin cxcés tl'ücide. 

Dans une corriiiiui~ication S la Société chimique en ,1903 (i),  
j'ai signiilé les réactions produites s u r  I'antipyrine par  le nitrate 
riiercureux et  le réactif nitro-iiiei.curoso-mercurique neutre et la 
forniatiuri de nitrü-mercurate d'antipyrine, ainsi que celle d'anti- 
pyrine nitroso-mercureuse et nitroso-mercurique. Cette étude 
in'iij-nnt amené ü. rechercher I'actiori de ces réactifs sur le p p -  
inidon, je n'ai pu ohtenir ou plutôt isoler aucun cornposk inté- 

(1) Bulletin de la Société chimique, 3' serie, t. XXIX, p. 201. 
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ressant dans un état de pureté sutlisante. Ce qui  i n ' ~  frappé, 
c'est que la coloration I~ leue  que j'obteniiis dans tous les cas ne 
se produisait pas toujours imniédiatement, selon les conditions 
de I'opthtion. Cette colar:tlion, que j'attrihuais Il une tlbcoriiposi- 
tion du produit et ii une oxydalion, se produisait  avec le nitrate 
d'argent aussi bien qu'avec les réactifs mercuriels. 

Jiaisj'ai constaté que,  contraireiiient à l'assertion dc 31. Pevc- 
n w e ,  aucune coloi.:ition ne se produit l o r q u ' o n  traitci une solu- 
tion de pynirnidon par  Az0"l pur .  La réaction colorke rie se 
manifeste que si :IzOqH contient des vapriirs nitreuses. I)e l'acide 
nitrique chargf: préalnhlemeiit de  vapeurs nitreuses, puis agité 
avec d e  l'urée, ne dorine aucune coloration, iiloi-s que la cnloi-n- 
tion bleue se manifestait avan t  l'agitation avec l'urée. 

Parmi les niti-ates iriélnlliqiies, seuls les nitixtes fncilernent 
décomposables, tels que les nitrates de mercure et d'argent,  foiit 
apparaître la coloration en question ; les nitrates de ploiilh, de 
potassiuni, de sodiurn ne la produisent pas. 

La rkaction est différente si l'on fait agir l'acide nzotique sur  
le pyramidon en poudre. I I  se produit alors, au point touché 
par l'acide, une tlkoiiiposi tiun avec prot11ic:tinn de  vapeurs 
riitreuses. Au point atteint p a r  l'acide, i l  se produit urie teiiite 
Jaune, avec urie auréole bleu-noir, passant progressivenient ilu 
bleu pile. 

En résurné, la riiaction signalée par  JI. Pevennsse se produit 
tris bien avec le nitrate d'argent e t  Ic nitrate de iiiercure; elle ne 
sc produit pas avec hzOSll pur ,  mais uniquement avec ;120911 
chargé de vapeurs nitreuses. Cette coloralion est de nî2ine ordre 
que  celle qui a Elé depuis longtenipssign;ilée et qui se pro~lrtit 
sous l'influence de I'osyiase de  la goiriine nrol~iqiie. 'l'uiis Ics osy-  
dants sont susceptibles de  la produire, niais I'iiciilc nzotique piir 
n e  la produit p:is. 

-- 
Dosage d u  tanniii dans l e n  vlus,  

Les nombreuses mi:tliodes de doinse du tannin d:iris les vins 
ont l'inconvtnient d'étre longues et de ninnqiier tlc précision. 

Celle que j'eiiiploie depuis quelque temps est uric iiiotlificx- 
tion de la mÇtliocle classique, qui corisistc IL fornier i inc coiiil~i- 
nnison insolul~le des niatihres açtriiigciitcs [ILI vin avec le zinc, 
pais à ~redissoudrc cc pi-écipilé clails SOL1l2 i'lcii III ct c:iliii L 
titrer au moyen du permanganate de potasse. 

Les liqueurs qui  nie servent sont : 
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4 0  Solution dc  p e r r n ~ i n ~ a n a t e  de p o t ~ s w  NI40 ; 
20 Solution cl'acétale de zinc ~inrrionincal prtiprii+e e n  rlisso'l. 

van t  .10 gr. d'oxyde de  zinc précipité daris In quantité d'aeide 
ncetique nécesenire : on ajoute 80 cc. d't~tnrnnoi:ique, et l'on coni- 
p!i.te i litre avec de  l'eau distillée. 

Pour  effectuer le dosage, on  prend d a n s  un vase de B o h h e  
10cc.  de vin et  10 cc. de In solution d ' ;~cétntc  dc zinc ; on la i t  
houillir peridaiit 5 ni inutes ; nprds refruidi~erne.ri  1, on <2j»ute 
environ 2Jr:c. d'eau clistillCe bouillante. ,puis on filtre s u r  un 
filtre r i n s  1)li ; on coriliiiiie II 1avt.r le vaRe <:t 1.e filtre avec envi- 
ion  100ce. d'e;i:i distill6e Lio~iilliiiite, j i isqu'i  ce que les eaux de 
lavage soient limpides ; on dispose ulurs soiis l'etitoriiioir uri 
rnatras ou un  vase b saturation d'environ 200cc., puis an 
lave le filtre avec un  mA!iiage de : 

Emclistillée . . . !OQcc. 
SOiI13 pur  . . . . 2cc. 5 

Lorsqu'il s'agit d e  vin rause,  le filtratuin est rouge-groseille à 
cause d e  la matière colorante qui est cornbinée au tannin et qui 
est avivée par  SOCI12; la totnliti: du prckipiti: se dissout; on 
lave une derriikre fois le fillie avec eiiviron 20cc. d'eau distillée, 
p u i s ~ o n  titre le filtratuin a u  moyen de  In solution de  permanga- 
nate de  potasse Ki10  aprils avoir chauBk à 60-700. 

Lorsque la liquciir sur  Iaquelle on effectue le titrase est rouge- 
groseille, 1ü couleur disparait  nu fur et à mesure qu'on ajoute le 
pcrn1:~ngiinnte de potasse, pour faire place ù une  teinte jnunc 
d'or,  puis jaune plus faible. On ajoute le peririnnganate J gouttes 
par 5 goultes, e t  l'on s'arrète lorsqu'on obtient une coloration 
juui~e-i.osi persistant pendant au moins une minute. 

En  mOme teirips, le l iquide,~vu p a r  transparence, présente un 
trouble assez analogue celui qui  se  produit  dans le dosage ae 
I'aciditc': totale par  la méthode lks teur .  

P o u r  les vins blancs, pauvres en tannin, le  trouble est parfois 
R peine perceptible; il faut examiner  le liquide par  transparence 
dans u n  endroit bien Gelairé. 

La proportion de  tannin (ou gallo-tannin) est donnée par la 
foririule n X O ,  116, n étant le nombre de  cc. de permanganate dc 
potasse employés. 

D O Y H ~ C  ~ o l u m é t r l q u c  d c  l'acide phosplnorique 
roluble dans  l'acide citrique P 2 p. 100. 

Sous ce titre,  nous avons publié, dans le numéro des Annule 
du  mois d'avril  dernier (p. 1341, an article d e  N .  Wuyts ; nous 
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avons refibde JlDl. Guerry eet Toassairrt, chiiriistes iiu hborafoire 
de I'Etat, ii Li&, une lettre dhns laqirelle ils nous iriroririerrt 
qu'ils ont fait s u r  le iii51iie sujet des recherches dont JI.  \Yupts 
aurait a u  connaissance, e t  ils regrettent que  ce dernier a i t  cru 
devoir faire sa puhlic,alion sans leur en [tvoir réréré pr2iil;ilile- 
ment. 

A 

REVOE DES POBLICAT IONS FRANÇhISf S 

n'auverier dirrposltilii de E'rppnrcll de Ilarsh. - 
hl. JI. UOBIER (Bulletin de la Socide de pharmacie (le Bordenua de 
novembre 2910). - Depuis que 3Iarsli a trouvt! s a  méthode de 
recherche d e  l'arsenic, t.ous ceux qui ont eu B s'nrcuper tic r.et.1~ 
question se sont ingéniés à la perfectionner et  i la mettre h l 'alri  
dc toute critique. Après avoir son$ a purifier les rkactifs, on a 
modifié l'appareil primitif,  et les plus  rEcentes ninéliorationç 
ont éléüpport6es p a r  MJ1. A .  Gautier, G .  Bertrand et G .  l)eni@s. 

L'app~reil que M. &hier propose a poilr but de supprimer les 
joints en caoirtchouc, substance qui, industriellement, renferme 
presque toujours de  l'arseriic, et d ' é v i t a  l'ouverture de l'appareil 
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et, p a r  suite, la reritree d'air, a u  coinmencement et à la fin de 
I'opCration, lorsqu'on veut  faire passer le courant d'acide carbo- 
nique.  

Le schéiiin ci-dessus ( f iq .  1) montre les détails de l'appareil : 
comme joints a, b ,  deux tubes de  verre u n  peu larges, munis 
de  bons bouchons en liège laissant passer les tulies B réunir; u n  
système c d e  tiihes A double courant,  partie délicate de I'appa- 
reil, dont  les fernieliires pourraient etre ù l'émeri, fait circuler 
COL au-dessus de  lii solution S e n  expirience, avan t  dc passer 
par  le robinet Y, diiris le flacon 2 .  Le reste de l'appareil est 
identique L ceux qui exialent; toutefois le tube manomEtre d 
renferme rioii plus du iiiercure, qui  semble contre-indiqué dans 
la foriri;ition d'arineaiix d'arsenic, mais  de l'acide sulfurique pur 

sous ilne lianleiir de  8 H 10 centim., très suffisante pour donner 
In pression nécessaire à j u n  bon fonctionnement. Enfin, pour 
éviter l'entrainernent [niécanique d'HC1 employé pour produire 
CO" le tube a est garni de cristaux de hicarbonnte de potasse 
placés entre deux tampons de coton de verre. 
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E n  cherchant U perfectionner l'appareil de J larsh,  M. Bobicr a 
imagine un second appareil,  plus simple que le précklent,  qui 
iiliinine les chances d'erreur dues a u  inarbre et ;L BCI, puisqu'il 
n'utilise pas CO2 ; cet :ipparcil prEsente l 'avantage de permettre 
d'essayer les rEactifsemployt+ a u  cours de 110p6ration elle rnPme. 
L1;ippnrcil en question (fiy. 2) consiste en un  flacon trois tubu- 
res, surmonté de deuxentonnoirs àboule  et  k robinet ; l'un d'eux, 
de  60cc. environ, conticnt la solution S en exphience  ; le 
deuxième, un peu plusgrand (100 cc. environ). contient une solu- 
Lion au dixicrne de SOill?, qui  a servi à acidifier la solution S. 
E n  :ig:int la précaution de doubler la dose habituelle de  zinc pur ,  
on utilise, cornnie gaz inwte,  a11 lieu de CO2; d e  1'hytlri)gi:ne pur ,  
qu'on peut vérifier au début de l'expérience e t  qui se trouve pro- 
duit au sein mSme de l 'appareil .  

û o r ~ p r  tic ltr guinine ~ R I I R  le hli-np de gniiiiiir. - 
M. iELL1ii;IL (Annirlcs des falsi/icutions de  décenrbre 1!110). - Le 
dosage de la gornme dans  les sirops de gomme constitue une opé- 
ration lonpe-et pénible ; si I'on précipite la gomme par  l'alcobl, 
la skparation par  le filtre est presque impossiblz; si I'on a recours 
a u  perchlorure de  fer ueiitralis6 par  le  carbonate de ctiniix pour  
obtenir la précipitation de la  goGrne, il se  produit u n  
volumineux, dont  la séparation par  le filtre et le lavage sont 
Ions e t  difficiles. 

011 peut recourir 2 la filtration sous pression réduite recoiiî- 
mandée par 31. Auguet, mais ce procédé est encore assez coni- 
phqui. 

11 Bellier a cherché une méthode simple, rapide et  précise ; 
celle qu'il emploie est basée sur  In précipitation de  la gomnie 
pnr l'alcool en présence d 'un  sel favorisant la précipitation; on 
peut,  h cet effet, eriiployer le chlorure de baryum, le chlorure de 
magnésium et, préfërablernent, le chlorure de  calcium. 

O n  prend 23 cc. de s i rop de gomme dans un b:illori jituj.6 de 
50cc., qu'on remplit d'eau jusqu'au trait  ; on agite; on prélève 
2Occ. de ce sirop dilué, qu'on additionne de 1 cc. de solution de 
chlorure de calcium ri. 20 II. 100 et de 4.0 cc. d'alcool h 92-930: on 
agite plusieurs fois; après un  repos d e  24 heures, le liquide qui 
surnage la gomme est limpide ; on le dbcante ; on ajoute un peu 
d'alcool à G 3 O  ; on agite; a p r k  un  repos de  quelques inst,ant,s, on 
verse le tout sur  un filtre plié en quatre  et  taré aprks dessiccation 
à 100°, cn ayant sain d'cnlevcr tout le précipité à. l'aide de l'alcool 
i 6 5 0 ;  on lave le prkcipité s u r  le filtre avec l'alcool à C S o ,  et  l'on 
termine avec l'alcool ri. 92-93,  en remplissant deux fois le filire ; 
il ne reste plus qu'k sécher à poids corktarit e t  à peser. 

Le prbcipit,~! d e  gomme ainsi obtenu ne retient pas de sucre ou 
n'en retient qu'une quantité négligeable, et il ne  se produit p a s  
de perte seniible de gomme. , 
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M .  Kellier a prFparé lui-rntl.iiie d e s  sirops de gonime contenant 
1,5, 1.0 e t  20 gr .  de goinme p u  litre ; il a retrouvé le3 quantités 
suivantes : 

S i r o p  Y irnp S i r o p  S imp  
m e c  L g r .  avec 5 gr. avec il) g r .  avec ?Li gr. 

- - - - 
Goiiirtia aiiliydre . . O , S 4  445  8, Ci? li,% 

Coiiinie la gornnie eiirployée perdait 13,IiJ p. 100 de son poids 
5 I '~ituve, les chillres ci-desscs deviennent : 

S i r o p  S i r o p  S i r o p  Sirop 
a1t.c i s r .  avec  5 .r. svec il) si'. avec'!D y r .  

- - - - 
Goiiiiiie. . . . u , Y 5 i  4,939 9,595 20,38 

Er1 diluant le sirop de goiiiiimh quatre  voluiiies iiu lieu de deux, 
AI. Bellier a obtenu les ctiiffres suivant3 : 

Sii-op S i r o p  S!rap 
avec 5 g r .  i veç  10 gr.  a \  ec ?U gr. 

- - - 

Gouiiiie. . . . . 6,77 9,37 14,19 

Le sirop de glucose n e  @ne pns, car la précipitation de I n  des- 
trine ne coiriinence q u  en ajoutant 60 cc. cl"alcoo1 au lieu d e  40 cc. 

\'oici les chiffres trouvés par  M.  Rellier avec parlies égales d e  
s i rop de  s o m m e  et  de  sirop de  glucose de méirieconsistnnce : 

S i r o p  S i rop  Sirop 
avec 5 g r .  avec 10 r r .  avec 20 &r .  

La majoration est peu sensible et  n'est p a s  imputable 5 la deu- 
t r ine.  

E n  ajoutant au liquide décanté un vo lume d'alcool à !13-03, il 
les te  liiripide dans  le  cas de sirop pur  sucre ;  il s e  trouble plusou 
moins forteincnt en prkscnce d u  s i rop glucosé. On peut, p w  ce 
moyen, séparer  facileiiient, gomme et deutrioe. 

Rccherehe des grignons d ' o l i v e  dans le poivre. - 
31. IIOSDIL ( A m &  des f i ls t f ical to~zs de janvier 1911). - 
R I .  Bondil a constat& que, lorsqu'on veut  reuherchar la présenae 
des g i g n o n s  d 'd ive  d a n s  le poivre h l'aide d'une mlutm 
aqueuse récente de parnpheriy Ièrie-diamine et quelques goultes 
d'acide ;i&tiqiie, la colorat iciri ronge des. ci:llules sclereiises des 
~~,i:;noris est Leaucoup plu* vive si T'on a pr6alabieinent tiaiti le 
poivre par l'alrool ou I'i.,then pour l u i  anlevw sa  nmtiere grasse ; 
la i.é;~ction se fait à froid, e t  elle est instantan&. 

Le riithic procéd6, appliqué à Iü recherche de la sciure d e  hois 
diins les farines. sons, repusos ,  püiris, etc.., donne des résultdts 
l~eaucoup  plus nets, iiiéiiie pour des qiiantitks minimes de sciui~. 

M o y e u  rrimple o@ rapide clc d&cekr  la préscsuae dos 
dér lvkn  d u  p é i r o l c  (wliite h p i r i î j  daus l'csrenac d t  
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~trçtieudliiae. - JI. JI ENXECIIE'I' ( B ~ i l l r / i i i  de ln  / + ' ~ ~ i l é m t ~ a n  
des pknrmrickao da Sud-Ouest et  du C e d w  de j;~nvier 1!11 1). - On 
sait qu'on f:ilsilie I'essence d e  tér6bentliinc avec un produit  
dérive d u  pétrole, le whils rpirit,  dorit il est assez difficile d e  
déceler 18 présence dans I'essence frauclke. On a proposé, pour 
da recherche du white spirit, des  procédés qui periiiettent d e  
mettre falsiticalioii en évidence, iiitiis ces procédés soiil t rop 
.coiiipliqui?ç pour t r e  appli.qiih par  les acheteiiis qui iloivenl 
4tre rapirleiiimt éclairés s u r  Iii p u i ~ +  iln protliiit iliz'ils oiit e n  
Fut. 

C'est pour Jeur ètre utile que BI. ~ l e n n e c l i ~  t a clicrr-116 une 
aiiithode simple et rapide perniett:tnt de s e  r.ibii-ei~riei* exacte- 
oient-sur le de# de puret6 d'une esserice d e  téwl+cwthine. Cette 
m6thode consiste à introduire dans  un tube h essais 4 ou :j cc. de 
I'essmce b exarnirier; on ajoute g rus  corurne un a ra in  de  blé cle 
Ciiciisine piilvPrisP.e, puis 2 gnuttes d'arninoniitque b 33' ; on  
bouche le tube et l'on agite ; au bout de cinq minutes, la reaction 
est terniinéc et le liquide s'est coloré e n  ro iqe  cif's'il ne conticnt 
pas de white spir i t ;  si l'essence contient seulen~erit  5 p. 100 d e  
white spirit, la couleur du  mélange est rouge-brun sale. Si elle 
,cri coriiient 15 25 p .  100, le liquide est l6gi:rernerit coloré en 
brun-nnir,?itre ou incolore. 

.lu bout de plusieurs mois, les teintes ainsi obtenues persistent. 
11. Mennechet dose approximativement la proportion de white  

soirit contenue dans l'essence en corninarant la teinte obtenue it 
&le que donne I'arnrrioniaque A des melanges servant d e  témoins 
.et renfermant 3, 10, 15, 20, 25 et 30 p. 100 de  a-liite spirit. 

;Issez frigueininent, les essences de  tkrébentliine rIonlirnnrnt 
une petite gunntit4 d'eau ; lit présence de  cette eau coritr.ürie la 
réaction, car, par  agitation, il se forrne une  érriulsion laiteuse ; 
pour éviter cet inconvénient, on ajoute I'essence une certainc 
quarititi: de carbonate de  potasse desséché; une demi-lie~ire 
après l'addition de ce sel, on décante la parlie supérieure s u r  

loqiiells ,on applique le procétlt! ci-dessus décrit. 

hsape,de prdites qoaatités d'iodnres. - XJ1. UEPL 
SIER et PEllON (Résumé d'une communication faite à la Société 
de pharmacie de Paris  daans sa séance d u  2er fkvrier 192 1). - 
.La  nét th ode proposée par JIM. Bernier et P h r i  pour  le  dosage 
de petites quantités d'iodures repose : sur  l'oxydation d e  l'iode 
ot sa transformation en iodate de  potasse sous l'influence d u  
permanganate de  potasse, de  préférence en milieu alcalin, une 
rnalécule d'iode empruntant  au  permanganate cinq équivalents 
d'oxygéne ; 3"ur le dosage de l'iodate I l'aide de l'iudure d e  
potassium, qui met en liberté une  quant i té  d'iode s ix fois plus 
c~nsid<rahle que cclle contenue dans I'iodate. 

,Wude a@-atuiw. - On introduit dans  un vase d'Erlenmeger 
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urie prise d'tissai correspondant S une quantité d'iode de 1 B 
3 centigr., qu'on dilue k 50cc. environ ; on neutralise cette solu- 
tion si elle est acide, e t  I'on ajoute rriérne une dizaine de gouttes 
de lessive de soude pour obtenir une légère alcalinité ; on ajoute 
quelques cristaux de permanganate de  potasse, et I'on porte ii 

I'khullition pendilrit quelques rriinutes. La liqueur doit rester vio- 
lette, e t ,  si elle était décolorée, on devrait ajouter un peu de per- 
iiiariganate de potasse ; on se débarrasse de l'excès de ce ccrps a 
I'airle de  5 cc. d'alcool (qui est préfér:lble :lu sucre,$ la résorcine 
ou h d'autres corps) ; on refroidit dans un  courant d ' ea~i  et l'on 
ü m h e  le volurrie 110 cc. ;  on filtre i(10 cc. ; on :tjoiite au filtra- 
t u i i ~  10 cc. d'acide acétique et 5cc. d 'une solution d'iodure de 
potassium au dixième ; on titre à l'hyposulfite de  oud de l'iode 
niis eri liberté. 

Le nornbre de cc. d'hyposulfite employé, augrilenté de 1/10, 
iriultiplié par 0,0127 et  divisé p a r  6 ,  donne le poids de I'iode con- 
tenu dans la prise d'essai. Eri désignant ce p&ls par x, et le 
noriihre de cc. d'hyposulfite ernplog6 p a r  n ,  on a : 

Si I'on désire exprimer le résultat en iodure de  potassium, on  
niultiplie par 0,01fX a u  lieu de 0,0227. 

Si l'on upére sur  11111: prise d'essai conteriarit seuleiiie~it quelques 
riiilligi-. d'iode, i l  faut se servir d'une solution d'hyposulfite de 
soude S/200 et ajouter,  vers la fin du  dosage, u n  peu d'eau ami- 
donnée fi.;iichemcnt préparie ,  qui  permet de  saisir très nettement 
la f in  de la réaction: dans ce cas, on devra ajouter une décimale 
au coefficient employé. 

Pour In iiiise en litierté de  l'iode, MM. Bernier e t  Pérori o n t  
pris 1':lciile ac6tiqiie de  prCf6rence à l 'acide tartrique qiie recom- 
mandent  cerhiris auteurs, parce qu'il peririet I'cmploi du pro- 
cédé en présence de bromure ou d'iodate, alors que l'acide tar- 
trique produit un  dkgngement de brome. Quand à IICI, il est k 

'regjeter, car i l  n'est pas  utilisable en présence des bromures ou 
(les chloiru res 

I I  est twri d'ajouter l'acide acétique avant  l'iodure de potas- 
siuin ; l'absence de toute coloration fournit airisi la preuve que 
l'iodure de la prise d'essai a été converti intégralement en iodate. 

Ce procédé est exact e t  sensible ; il permet  de doser des pan-  
t i t h  d'iode correspondant & 2 dixièmes de milligr. par prise 
d'essai ; i l  est six fois plus sensible que les autres méthodes volu- 
rriétriqut:~, :ittriidu que,  d'apres I ' é q u ~ t i o n  de la  réaction, l'iode 
ri6gng6 reprb?;ent,c: s ix  fois la p a n t i t i :  d'iode de l'iodure i doser. 

Ce procédé est praticable en pr isence des chlorures et des bro- 
mures,  des fluorures, et aussi des chlorates et des bromates; 
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pour ces derniers, il es t  seuleiiient nCcessiiii~e de 1,:s réduire 
préalablement A I'état d e  bromures par  addition de bisultite d e  
soude. 

On peut encore nppliquer le procBdC en présence des sulfures, 
polj-sulfures, hyposulfites, sulfites, thiosulfates, trithionates, 
tttiiittiionates (rr~nis non les tlithionates), iles arsénites et  ries 
antiirionites. La présence des cyanures exige I'Elirnination préa- 
lable de l'acide cyanhydrique par  kbullition en niilieu acClique. 
II en est de m81rie pour I'arnn~oriiüque et les sels ainmoniacitux, 
dont il faut se d6barrasser par  i.bullition en iriilieu nlcalin rivilrit 
l'addition du permanganate de potasse, qui les transformerait en 
dérivis nitreux. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

S ~ p u r a i i o i i  de I 'ni i t inioine i l 'nvce I'étaiii par  dira1  1-  

lation. - M .  IV. PLAT0 ( A p o l l t e k ~ r  Zeit., 1YZ0, p. 6'35). - Ide  
proctdé irila$né piir l 'auteur consiste à ajouter de l'acide phcs- 
phoriquc concentré à une solution d'antimoine et d'étain d a n s  
SO'H2 additionnée d'A\zWII fumant .  On trouve tout I'nntirrioine 
dans le produit de  distillation, tandis que l'étain reste dans le 
résidu de la distillation. La distillation se fait entre 155" et 165". 
La distillation de l'étain se fait entre 180° et 490'. 

'\. u. 

dnalyae  tl'uii m i n e r a i  de m o l y b d e u e  n ibrvég icu .  - 
J I .  11'. 1'RAUTMhNN (Zeits. f .  nngzw. Chemie, 1YZ2, p. 207). - 
Ori  trouve depuis peu s u r  le marché un minerai norvkgien qui 
contient 5 7p.200 e t  même jusqu'à l4p.200 d e  11~0, 1 
5p.100 de Cu0 k I'ktat de  pyrite, 0,; à 0,ip.ZOO de bismuth 
riiilallique, 0,3 k 4p.200 de Z n 0  à l'état de hlentle, et les irripu- 
retk haliihelles (pyrite de fer, quartz ,  arsenic) ; u n  échantillon 
contenait 0,45p.100 de GeS. 

Le dosage d u  inolybdène par  le procédd A. Gilbert (Lunye ,  
1 ! ~ 1 ~ ~ ,  t. II) est inexacl, car  on pèse, avec MoCi3, tout le zinc, le 
coirre et le m a g n é s i u n  ; cette iri6thode n'est ex:tcle qu'en I'ab- 
serice de  ces iiiCtaiix. 

LC procédé indiqué p a r  l 'auteur  (Cllem. Zeit., 1909, p. I loti) 
est  exact, sauf en pi-Csence de la blende. 

Dans ce cas, il faut  opRrer la dissolution du niolybd6nc i a  is 
le polysulhre d'arriinoniurn I l'ébullition pour rendre possible 
In filtiatiori du sulrure d e  zinc avaiit de  précipitel, h1oS"li:ri. :iddi- 
t ion d'acide. Il est aussi nhcessaire, comrne ditns le cas du  dosage 
d u  tungstène, de  purifier 3100" qu'on doit peser. Pour cela, on 
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le fait refondre a r e c  KHSOi; o n  dissout h chnuri dans l'eau ad& 
tiuriuée d e  carbonate el'arnnmniuin ; on filtre l'hydroxyde d',l'la- 
miniilin et la silice; on lave avec de l'eau coriteniirit du nitratr 

d'aminoriium et  de  d'ammoniaque ; u n  c ~ l c i n e  et, I'on retranche 
le poids tiqouv4 du poids brut ; O B  trouve jasgu 'h 0.3 B Ip.!OO 
d ' impuretés  dans le premier prkcipité de  81v03. 

E:. S. 

Donage dm niolybilèoe dans Ic iiiolybdntc do eiil- 
sium. - JI. W.  TlLlCTM.4R'N (Zerts. f .  nnqeru. Çhemie, !!Il(), 
p. 1081). - 0gr .M de  la substance, finetrielit pulri.risée. sont 
disso~is  ù 1'éliiillit.ion daris 20cc. d'[[CI (1) 1 l n )  et 2 à 2 cc .  
tl':lzOJII (D l , 4 )  ; tout le niolyhdène et le calcium passent en 
solution h l'exclusion de S i 0 5  on dilue 150 cc , ct I'on verse la 
liqueur, sans fillrer. dans un  m6lange d'arnriioniaque concentrée 
a v e c  quelques centioii.tres cubes de eulfure d'aniworiiuin foncé; 
-on chaufïe pendant quelques rriinutes a u  bairi-rriarie, et l'on 
filtre; on  sépare ainsi de FeS et S i O q e  m o l y b d h e  cri solution ii 
l 'état de  sulf'osel ; a p r h  lavage avee une solution ai~imoni~wüle 
très diluée, à laquelle on a ajoute quelques gouttes de sulfure 
d 'a ininoni~im, on décompose le filtratu~lu encore chaud avec IICl 
dilué ; tout le molgbdèrw est sbpnré i t  l 'état d c  kisulfure, qn'uri 
Lrnnsformi: par  pesée en H o 0 3  ou iHoS9y;lr les procidés comas. 

Ou évite par  c e t k  n ~ é t h o d e  da fusion 1ül)orkuse du mol~bdate 
d c  calciulm avec le  carbonate de soude e l  le nitrate de potasse od 
.le procédb dans lequel don précipite l e  molybdène en solution 
a c i d e  p a r  I12S sous pression, procéd6 également très long 

E. S. 

A n a i  sse d'a ferro-vanadiiiin ct détermlrir4iou da 
vmnridiaai en psémnee de l'aiweuie. - M .  IV. TRACT- 
X4SK (Zrils. f* uuulyl. Umnie,, 1910, p.  371). - L'auteur a 
4tudié de quelle façon se comporte l'arsenic vis-k-vis du perrnan- 
gariate de potassium e n  présence de l'acide vanadique. 

L'acide arsénieux est oxydé suivant  l'équation suivante : 
&HYriOL + 5 A s V  + 6SOLt12 = 5iis20; + K%SOb 1 MnSOi + GII20. 

La reaction est quantitative; elle peu t  servir  soit au dosagede 
l'arsenic dans certains cas, soit à. la k a t i o n  d u  titre des solutions 
de permanganate de  ipotas~iurn, l'acide ,arsénieux pouvant 6ti.e 
facilement obtenu k l'état de  pureté. 

En présence de  l'acide vanadique, l'acide ursénique n'est pas 
rédui t  par  l'acide sulfureux. Si l'on traite une  solution mixte 
d 'un  vnnadate et  d'acide arséniens p a r  le permanganate de 
polassiuin pour obtenir IJoxydation curnpl6te, s i  l'on ajoute de 
la solutiori d'acide swlfureux dont l'excès est déplacé par un-cou- 
rant  d e  gaz carbonique, on peut retitrer le vanadium s u  moyen 
d u  permanganate de potassium ; la .qurtntrté qu'on emploie cotte 
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fois correspond esiicleinent {iu ttiti:iosytlo tlc v:iii;idiiiiii foriii0. 

sont atlaqiiis p i r  fuiion avec uii iriélt~iigc~ :L parties t.giile~ cic 
peroxyde dc  si>di~i!ii e l  ile (:iii,l~oiiiite ( 1 ~  sudiuiii ; Ic culot rt:f'ruidi 
 ES^ ( I I S S U U S  diilid l ' ~ ' i i i ~  ~ l i i i ~ d i : ;  i>ri  filtic. 

lion el don1 il fiitit rl(!truir.e I'cxcCs; oii réduit ensuite par  in 
solution aqueuse tl'~ii:ide sulfui~eux ; on fail liouiilir, et l'on chasse  

tiuri. Pour coritrcile, uii p i i l  rC:tluire ù nouveau et  re l i t re t .  L n  
dosii~t.. di: ~iiiiatliiiiii t1i:iiiiinde ciriil lieiiwh. 

Ori a essalé (le doser  le vaiiiidiuni e t  l'arsenic sur  la iriéiiie 
prise d'eùaui dan3 le cas où 1':irsenic existe à I'élat d'.\s2ù3 ; on 
n'a pas ollteriu d e  rt:,siiltats satisf'iiisarits, et l'on n'a p i~s  déleimiri6 

& n i ~ I j ~ c  d u  fera-O-urn~lium. -Al .Il-. TRAVTN.\XS ( Z d s .  
f, n y w .  Chcaie,  l ' J I  1 ,  p.  61). - On traitt: deOgi.8 à Ogr.li d'ül- 
litige pulvCrist.'! par l 'eau r6gale ii chaut1 ; selori que le produil es1 
riche ou nori eu carborie e t  en siliciuiii, 1:i dissolution ost j)lus ou 
moins iiipidcj duris tous les cas, les produits Les plus iiiipiirs 
suiit dissous apriis 3 heures d'6buliitiori. Oii dilue la sulution 
sans s'occ~ipci- d e  1ii  silice ( p i  peut se p i k i p i t e r ;  on  laisse iefroi- 
dii,, et l'on sature lu solution acide piir une gixnde qii:intiLé d e  
caiboiiate d'aiiiiiioiiiuin ; un Iiiissc reposer pendant 2 i  lieui.es, 
enagilant souvent ; uii filtre le Sei*, I'aluiiiiiie et la silice, durit la  
prbcipitation est qunntiL:itive ; on fait bouilliia le liltrütuin p o u r  
détruire le c;rrl~ori:~te d'atiiitioriiuiri, ci: qui  fait précipiter 1:i p l u s  
grnnrlt: partic: de I'~i.i~ii(!. 

La petite qu:rritité q u i  est restée dissoute par suite de I'acidifi- 
cation dii filtriituiii 11erid;irit I'Ch~illitiori est prtkipitde p a r  t r t s  
peu d';iininonit~qile ; on filtre après  repos;  le filtre est lavé avec 
uiie solution fitilileinent airiiiiuriiacnle de iiitmte d'ammonium ; 
on calciiie daris de la  porcelairie, e t  l'on pCse l'iirüne ti l 'état d e  
L W .  

t e  ciirbone contenu dans l'alliage est cléterininé 9 l'état de CO2 
pitr couil!ustioii daris un coui.;rrit d'oxygkne. 

Le silicium est dosé par  dissolution driris l'eau r&ole et éva- 
poratioiis i~2pélEcs avec l1Cl coiilnie cl'hi~bitude. 
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L'aluminium qu'on trouve souvent corriiiie iinpureté dans ces 
-alliages est dosé aprés fusion avec le peroxyde de sodium ; on 
acidifie à l'aide d'IICI le filtrüturii de l'extrait aqueux ; on préci- 
pite I'aliiinine et  la silice par I'arnuioriiirc~iie, e t  I'on sépare ces 

-deux corps par  i'dcide fluorhydrique ou par  fusion au bisulfate 
de soude. 

E. S. 

Analyscala ferro-zirconium.-M.\\'.TRAI'TEIAPiN(Zeits. 
f. angrlu. Chemw, 1 91 2 ,  p .  63). - II s'agit d';~lli:iges qui sont 
einployés dans l'industrie de  l'acier e t  qui,  d ' : t p r i ~  le poids spé- 
cifique, doivent contenir ZOp.100 de  zircone. On peut obtenir la 
dissolution de  1';rlliage de  deux façons : 

1" O n  o x y l e  le minerai fineiiient pulvérisé par  gilliige dans 
u n  creuset d e  platine, et I'on fond ensuite avec du carbonate de 
soude et  un  pcu de nitrate de potasse. Le grillage se fait facile- 
ment, contrairemerit k ce qui  a lieu pour le zirconium-mktal. Le 
culot refroidi est dissous dans le creuset au bain-inarie; on dis- 
sout facilerrierit A l'aide de quclqiies gouttes 11'11C1 une combinai- - - -  
son de ziicone potassium qui prend naissance dans cm contli- 
.lions ; on évapore plusieurs fois avec JlCl pour stSparer SiOz. 

.Iprès calcination et pesée, cette silice est examinée au point de 
v u e d e  sa  pureté en la fondant  avec du  hisulfate de potassiuin et 
reprenant le culot par l'eau et un peu d'RC1. Le filtratum de la 
silice airisi purifiCe contient de 1,2 2 2,9p.100 de zircoriiurii. 

Les filti.;ituin r6unis sont traités de maniére 21 séparer le 
zirconium ; ccttr séparation peut Etre etrectuce de plusieurs 
niarii<\res; I'autcur nc nientionne que le procédé consistant i 

-opkrer en solution neutre ii l 'aide de S a 2 S 2 0 h  on neutralise 
approximat iveme~i t ;  on ajoute assez de Sa9SW3,  et ,  apriis déco. 
luratiori, on chaull'e a I'ébulliliori ; on précipite ainsi le zirconium 
e t  le soiifrt: ; comme il g a entraînement d'un peu de fer, le pri- 
cioité. filtré et calciné, est refondu avec du  bisulfate de soude et . . 
reprécipité coiniiic c-dessus.  Si l'alliage conticnt de  l'aluminium, 
i l  se trouve avec 1ii xircone et doit en étre séparé. Pour cela, le 
résidu d'oxydes (%if)' + AIYP) est fondu avec du  peroxyde de 
sodiurri ; on redissuut daris l'eau chaude ; on filtre ; on acidifie 
par  IlCl, et I'on pr6cipit.t: l 'alumine p a r  I'ainiiioniaque; son poids 
est  déduit d u  poids brut .  

Y 0  IA seconde iiii:ttiode de dissolution de  1'ülli:~ge repose sur la 
solubilité du  zirconiiirn mélallique dans l'acide fluorhydrique ; 
.dans le cas d'une forte teneur en carbone, u n  grillage préalable 
f;icilitc l'opération. 0gr.4 A Ogr.6 sont grillés dans  un  creuset 
.de platine ; après  rcfroidisseirierit, ori cliauffe jusqu ' i  dissolution 
avec de l'acide fluorhydrique pur  ou du  fluorure d'ammonium 
et SOLI12; le creuset doit être couvert.  On chasse IlFl en excèsen 
cliauffiint jusqu'h apparition de fumées blanches de SO'I12; on 
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Iaissc refroidir, et I'on dissout le contenu du creuset avec de I'eau ; 
aprEs un court chauffage, 1ii dissolution est coiriplète (au besoin' 
on  ajoute quelqucs gouttes d'IlCl), et I'on peut doser le zirconiurri. 
par urie des méthodes connues. 

Les deux procédés donnent des résultats concortlants à 
+. 0,2 p.100 prls .  

On dose le carbone par  corriliustion dii~is u II cour;irit d 7 ~ x y j ' é n e  
p u r  ; il est inutili: d ' i ~ j < i ~ t c r  d ~ i  peroxyde de ploriil). 

E. S .  

Doragc  de: In nicotine dans lem tabaen iiianuf'ac- 
turés et dans l c ~  fcuillc* vcrtcm de ct nicotiana tabu- 
CUIM )B. - Ji. le Dr H .  MRLLET (Journal suisse de pharmacie et  de 
chimie, 1911, p .  1 1 7 ) .  - Les rnéthodes de déteririiriatiori d e  la 
nicotine sont nornl~reiises, et pl i is i~i i rs  dlent,re elles, sans 8t.re 
absolument rigoureuses, sont suffisantes toutes les fois qu'il 
s'aait de déterrniriei. I'dcaloïde dans des sciilulions de ses sels ou 
dans des jus de tabac riliscibles ü I'eau. P a r  contre, on ne connaît 
jusqu'ici aucun procédé permettant de déterniiner t r h  euacte- 
nient I i i  nicotine dans les fruilles de  tabac et dans les tabacs. 
iiii~nuîactur~s. La plupart des  méthodes erriployées d u i s  ce hu t  
donnent des résultats t rop  faibles. Ces résultats ne peuvent pas 
étre corriges, vu I'iiiipossibilitE: de déterminer les erreurs inhé- 
rentes aux  iii:inipulations elles-rnérnes ; de  plus, aucune des 
méthodes destinées i In détermination de la nicotine dans les 
tahcs secs n'est applicable a u  traitement des feuilles vertes. 

Les recherches de l'auteur ayant  pour but la détermiriatiori. 
des  pertes résultant dvs diff'érents inodes d'eatrirction lui ont per- 
iiiis d'ttablir la méthode suivante : 

La substance i analyser, coupée en petits fragments. est ari-o- 
sée avec de I'eau bouillante dans un ballon résistant hermétique- 
ment bouché. Ce traiteillent a pour but de dilater les cellules et 
d e  les rendre plus periiiéaliles. Après un repos de 2'1 heures, pn 
iijoute à la rriüsse refroidie uri for1 ex& de Iûil de chaux frai- 
chement prCpx-C: et froid ; on  retmuche iininC:diatenient le ballon, 
et on le laisse dans cet ktat pendant une nouvelle période de 
24 heures, cn agitant de tcinps en ternps. 

La nicotine (en aiériie ternps que I'aniiiioninque) est ainsi peu 
h peu mise en liberté par  la chaux, mais  seuleirient en partie, ca r  
la phétratiori coriiplCk des cellules par le liquide alcalin ne 
peut avoir lieu q u ' l ~  ctiaud, ce qui  se produit perdan t  la phase 
suivante de I'optirotion ; nu bout du teiiips indiqud ci-dessus, on 
enlève le bouchon, et on le remplace par  un .bouchori percé et tra- 
vers6 par deux tubes. La disposition de ces derniers est celle 
qu'on adopte gén6riilement dans les 1abor:itoires pour la distilla- 
t ion i la viipeur. On distille ensuite dans u n  courant (le vapeur  
d'tau, de façon IL entrainer la nicotine. Pendant cette opération, 
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In flamirie du brhleur qui ser t  au chnui'f'nge direct du  ballon doit. 
4 t re  réglée de inaniEre que In qiiantitb d c  vupeur qui sort de 
l'appareil soit légèrement supérieure h celle qui  y entre. Le 
volume du  liquide dans  le ballon diminue donc par  ce Liit, et la 
solutiori se concentre peu lt peu, ce qui  facilite I'entraîrieiiient 
complet. d e  l'alcaloïrie. Cette di$t,ill;ition doit étre poursuivie jus- 
q u ' à  ce que le volurne recueilli soit environ deux ou trois fois 
supérieur nu volume du liquide piinlitif .  Le distillatuin ainsi 
obtenu, solution tres diluée de nicoline et  d'aininoniaque, est 
sursaturé par  SWI12 dilué pur ,  puis on évapore cette solution de 
sulfates au  bain-marie et h I'ahri de la luiiii&re, jusqu'h rilluction 
h lin petit volume. 1.e rksitiu de  l'évaporation est transvasi dans 
un  ballon ü. extraction, additionné d'un excès d'une solution trhs 
concentrée de potasse caustique, qui  met de  nouveau en liberté 
l a  nicotine et  l':iinmoninque, psis  extrait  il l 'éther : on filtre la 
solution éthérée obtenue, et l'on évapore 1'Pther au  hain-marie 
tarit que les vapeurs  coritieririenL de I'arririinninqiie ; rlPs qiie ces 
Jra;)eurs ne colnrerit plus e n  jaune une bandclette de papier 
iinbibri de réactif de Nessler, on cesse d e  ch:iufler, et  on laisse le 
restc  de l'éther s'évnporer ii la teirip6r;~ture orilinnire. I I  suffit 
ensuite de dissoudre dans I'enu le résidu olti:~pineus de l ' t h p o -  
ration, qu i  est la nicotine, et de Lilrer cette derriikre au moyen 
d 'une solution K / i  0 de S0V12. 

x. B. 

Deange de la nicotine dflna Icr Jiis d~ talmo con- 
centréa. - M. le Ilr EI. U L E X - I I A M L O R  (Chem. Z e i k n g  , 
I D I Z ,  p.  ! a l ) .  - Aprhs avoir  hien mélan$ le jus detûbnc,  onen 
prélève IOgr. dans iine capsula en porcelaine d'environ 12 cen- 
t im.  de  di:irnètre ; selon le deçrt'! de viscosité de  ce jus, on le 
d i l u e  avec 1 A 3r:c. d'eau, puis o n  le Irilrire avec: une quanti{& 
d'un rnGlange de p-l:itrt: e t  d e  ctinnx sor lk  ( 1  pili.tie de chaux 
s o l é e  pour  5 parties d e  plhtre c;ilciné) suffisante polir former 
une poudre qu'on passe au tninis de cr in (environ 220 mi~illes 
par  centiiiiètre carré). I A  partie qui resle s u r  le tamis est 
rn$lans6e ;tu mortier avec une nouvelle qiiantit4 du rriélan,oe cd- 
caire, pulr6risée à nouveau e t  tamis&. On rhpkte cetle opération 
j i isqn ' i  ce que tout soit p;lssi': h t ravers  l e  1;iniis. Il  faut avoir 
soin,  au  coniinencernent, d'ajouter le mélange calcaire en telle 
quant i t é  qu'il n'y ait pns d'&h;iiili'etiierit ; si cclii se produisait, 
o n  refroidirait le mortier dans i e a u  froide. 1'ar le rriélnnge du  
j u s  d e  talinc avec le m61iing~ calcaire, l'eau est ahsorhke, et les 
çoirihin;risoris arriin:)riiaiales surit dkcoriigiuskes. iaissnrit libre la 
nicotine dans lii poudre. Celle-ci, dont  le poids atteint environ 
-5Ogr., e.st p l a d e  diins une capsule p h t e  d'environ 13 centhrn. d e  
diüiriétre, qu'on introduit dans un  exsiccciteur avec S O L l l h o n -  
cen t ré  où  on la laisse pendant une  heure environ ; la nicotine at 
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alors dialillie dans lu. rapeiir d'eau. Le distillatum est additionni- 
de teinture de tournesol et t i lré avee IICl K 2 : 

fcc. de lICl N/2 = Ogr. 081 de nicotine. 
N. B.  

Influeiice tlc la soCutLan de perinrinqansat~ t l t  
pntn~we sur lea carpu oi-;gaiitr~uc~. - AI.  d .  IIETPER 
( Z e i l s .  [. and$  CCiwr~iw, 191 1, p. 343). - L ' n ~ i  leur fait con- 
naître Ifs premiers résultats obtenus p a r  l u i  dans Irs e x p h i e n c e s  
qu'il a entreprises dons le Ilut de  dt!terrnirier l'action d u  perrnan- 
ganate de potasse sur tes c o r p  o r g m q n e s .  

Celbe ucbion varie snivant les conrlitioiis de  t'opération : tein- 
@rature ,  concentration, d u r k ,  facon dont  9'opL;re I'aeidificntion, 
et entin la ninniére dont le titre dc la liqueur est établi. K o u s  
indiqu~roris succiricterrieril les coriditioris dans 1i:squelles l ' au teur  
s'es\ p1acé pour se3 rec l i~rches  : 

Cliaufl'nge a u  Inin-rriarie l)ouillant, de f a p n  A obtenir unel 
tempéuiitt1i.e il'eriuiron 92 à 03", température qa'on ûtteinl eu 
30 niinutes au  pllis ; 

Solulion N, /5  ou K/7 clc p w i m n p n a t c  de potasse, 25 cc. d i lués  
a i o o  ce. 

Acidificai ion par l'acide phosphoriqiie : 7c.c.5 d'ii nc whition à 
20 p. 100 ; le mieux r s t  de prkparer la solution de peimnnga- 
nak avec 20 b 40 gr. d'acide phosphorique p a r  litre. 

b 

Titrage du perrrmngannte avec iine l i q r x i i ~  d'acide oxalique 
N/5 ou 512, conteriant 50 cc. de SOL112 conceritr6 par  litre. 

En sourriettitril. U s a  1116lliode. pour en vkif ier  i'exaclitude, u n  
certain nonibre d e  corriposés organiques, l 'auteur a constaté qu'ii 
y a des corps qii i  ne  s'osydent que jusq~i 'à  un  point deter- 
miné. Ces oxydation-, partielles ahwutissent a des produits inter- 
médiaires exactement d&terrniriés, qui ne  peuvent plus s 'oxyder 
ou qui s'oxydent trks pu. 

L'étnde de ces oxydations est  à peine éhaachée;  voici quels 
sont les points acquis. 

Un g p n d  nombre de corps s'oxydent totalerncnt; c'est ce  q u i  
se produit pour les coinbiniiijoris hydroxyl6es, coinme les alcools 
plurivalenh, l e s  sucres et  substnrices analogues, les philnols, l es  
oqacitles e t  les acides-pliériols e l  d'aulres corps Ii grouperrie~its 
mklangés. 

1)'autrcs coinposés s 'oxydent partielleinenl, en donnanl  d e s  
produits ditei.iiiinCs; ccs corps contiennent dans leur rriolécule 
des radicaux alkylés, qu i  sont transforinés en acides gras  corres- 
pondants e t  n'éprouvent. plus  ensuite d'oxydation. Il est k noter 
que, par l'oxydilticin de la plupart de  ces conibinaisons, il se 
forme l'acide homologue de  la série iinrnédiateinent supérieure; 
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par  exemple, le radical C H 3  est oxyda de manière à se transfor. 
mer en acide i~cktique ; le riidical CII"CI12 passe ii I'ktiit d'acide 
propionique. On est amené k supposer que, d a n s  ces composés, 
l'atome de carbone est lié plus fortement a u  radical qu'aux ato- 
mes de carbone voisins et  que, par  suite, i l  est séparé de la 
combinaison avec ce radical (CCI13) ; i l  serait alors oxyde jus- 
qu'ail carboxyle, lequel donnerait, avec Ir ,  a roupe alkylé, l'acide 
d e  la série supérieure. Cette hypothèse est confirrnie piir le fait 
que les groupes nléthoxyle et aminométhyle sont erilièrernent 
oxydés, tandis que d'autres groupes airiin:ilkyl6s, les groupes 
éthoxyle et les radicaux acides sont, dans les mémes conditions, 
transformks par  oxydation en acides analogues d e  la méme série. 

Toutes les conihinaisnns qui corit,ienn~nt le groiipe méthyle 
sont d'autant plus difficilement oxydées que ce radical se trouve 
plus rapproché du carboxyle ou d'un groupe pouvant le donner 
par  oxyd ii t' ion. 

Plus la distance est grande entre ces deux groupes, plus facile- 
nient le c:lrl)oxyle se transforme en CO2. 

Les iicides hi1)asiques sont. oxydés eniierement. lorsque les 
deux groupes (10, 011, se  trouvent liés au  nikme ;ilorne de 
carbone. 

Les acides irioi~ganiques et les p o u p e s  hasiques sont, dans les 
mCmes eondiiions, trnnsformcis en acides ou méme en bases cor- 
respondantes : S 0 3 1 1 h n  SO"14, -2zOht .  AzO en Az0311,  CI en 
IICI, :\zWeeii AzIl3, et ces modifications influencent plus ou 
moins l'exactitude du  dosage. 

L'auteur montw conirricnt certains corps se  comportent au 
contact des solutions chaudes de peririnnganate de  potasse ; il- 
s'agit surtout des dérivks de  l'acide benzoïque ; l'acide nitrolien- 
zoïi!ue est dif(icileinent oxydé : l'acide in-nriiido-benzoïque l'est 
plus facilement, mais il ne s'oxyde qu'B demi ; par  contre, I'acide 
O-amido-benzoïque est totalement et m$me quantitativement 
oxydé. On olisewc des anomalies semblables pour le groupe d e  
l'acide urique et  p u r  beaucoup tl'alcaloïrles. 

L'auteur estime que l'oxydation au periiianganate de potasse 
peut perriiettre dc vérilier la pureté e l  I'irleritité d'une substilnce 
en opérant sur  de t.rès petites qu;inlitks. 

E .  S. 

Doamge de I'aeitle pl isspl iorlqur p a r  pesée directe 
do pliois;plioriinljl~~Intc rl'aiiirn~onionii. - 31. K. Y. LO- 
HESZ ( ( l e s t e r i . .  Chem. Zeit. et Zrits. f .  angem. Chrulie., I ! ) !  1 . p .  802). 
- La méthodede l'auteur, pour le dosage de I'ncidc phospliorique 
dans les engrais, les terres et  les cendres, repose sur  le fait que, 
dans cert;~incs conditions, d'ailleurs faciles à remplir,  le précipitt! 
de phosphate nirirnoniaco-molyhdique est finirleinerit lavéà l'éther 
c t  dcssérlii: dans un  vide moyen pour ktre pesé tlirpct,einent. La 
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methode es1 applicalile 2 t,cius les produits phnsphatks agricoles 
et s'exécute toujours dans les niémes conditions, pourvu que  la 
précipitation ne se fasse pas s u r  plus de  50 milligr. de lJ20kt que 
la concentration de la  liqueur a précipiter ne soit pas supérieure 
A 1 milligr. de P!05 par  centimètre cube, avec 0gr.2 et 0gr .4  
d'AzOqII et Occ.OL5 à Occ.03 de SOkll' ; on ajoute au  volunle de 
liqueur phosphorique un volurrie t aa l  du réactif molybdique. 

Ln rntthode est comprise a u  nomhre d ~ s  prockdés officiels de 
I1Cnion des stations d'essais agricoles de l'empire allenxind pour 
l'analyse des scories Thomas ; elle est a p p l i q u k  couriimment en 
Autriche, mais presque pas dans les autres pays. 

E .  S .  

Dosage de l'acidité d e  I'cau o x  j&n&c ( 1 ) .  - al. 1.. 
K O H L E R  et W. FIlEY (Zeits. f .  a y e w  Chemie, 2910, p .  2353). 
- Les auteurs infii-ment les résultats de Endemans, qu'ils attri- 
buent  :1 l'action de C O Z .  Ils ont constalé qu'on peut titrer t i?s  
exactement l'aciditb de l'eau oxygér1i.e p a r  une liqueur alc. CI 1' ine 
N,'10 aver. le méthylorange et  sans erreur iinport,ante avec la 
phholph ta lhe .  On peut opérer à froid avec la phénolphtaléine 
sans  avoir à décorriposer d'ahord 11202, lorsque In concentration 
n'est pas supérieure ii 3p .  100 en H202. A des concentrations plus 
élevc!es, le peroxyde as i t  comme un  acide faible vis-8-vis de la 
phtnolphtali!ine. La quantité d'alcali ainsi absorbée est h peu 
près constante, et I'on peut adopter les coefficients de  correction 
ci-aprés, en opérant sur  28 cc. de I12O2 après addition de Ticc. 
d'alcali N/10 et titrage en retour avec l'acide NjiO. 

Pour l'eau onygénile a 0,17 p.100 de  IV09 : O cc.19 de liqueur alcaline Kj 10 
- I , O  - O 2 
- i,ii - O 25 - 

2,O - O 28 - 
3,O - O 38 - - 4,O - O 48 

- 5.0 - O 55 - 
- 6,O - O 7 2  - 

A plus de  6 p .  100 le virage est imprécis ; de 4 h 10 p.  100 la 
coloration rouge disparaît  rapidement. 

L'hydrate de natryle décrit p a r  d .  l'ûfel est fortement alcaliii, 
mais c'est cependant une base plus faible que la soude, e t  i l  se 
comporte comme I'ainmoniaque v i s - h - ~ i s  de la phénolphtaléine 
et d u  inéthylorange. Ce dernier  permet des titrages trhs exacts, 
w&me avec l'eau oxygénée h 30 p. 200. O n  emploie 2 gouttes de  
solutiori de rnéttiylorange B 0,04 p .  100;  on peut titrer les aci- 
des forts et  l 'acide ptiiisphoriqiie. Si I'on a afynire h d ~ s  acides 

(1)  Yoir Annales de chimie analytique, 1909 ,  p. 35. e t  f 910 ,  11. 2 8 .  
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organiques ou 2 l'acide borique, il faut ernpIo*er. Ta phénolphta- 
léine avec les coefficients de correction ci-clebsus ou d6trnirB 
7 1 W  par  Ic platine ert rrrûusse. 

Dosage d a  C R P ~ O O R ~ ( T  de ~ ? n I c i u ~ n  dans lem tcrrcrr. - 
M. 1'. S. JfARR (Bi~d. Centdb . .  1910, p. 366 et  Zeih. f .  ungew. 
ChemW, 1!11t, p. 805). - 1,e dosage d e  CaCOJ dans IPS t r r m  ar1- 

dea par 6hullit;ion avec SObI12 diiaé a donné  lieu 5 des rhuf ta ts  
auss i  extraordinaires qu'impossibles. t'auteiit. a étudiii k s  diE-  
renta procedés propos6s pour ce dosage e t  n'en a t r o u 4  aucun 
de satisfaisant.  Il a établi lui-mSme un  mode opkratoire qui 
donne d'excellents résultats. Ilopère la distillutiori d e  l'acide car- 
bonique s i n ~ s  pression réduite en e ~ n p l ~ ~ y a n t  un  acide très diluS. 
Avec lan acide concetilré, k s  résultats sont  bcop elevk; il eo, est 
de n x h e  si l'on distille sous  pression norninle avec un x i d e  
faible. 

II faut distiller i e n v l r o , ~  50° et  employer  un acidii aussi faihk' 
q u e  pssif i le  : euviron 3 c c .  d,'I-ICI pour t00 cc. d 'mu.  

E. S. 

Prkparatlnu de I 'cuii  oxj;;Çiii.e pnrc. - Y .  O. SCllMh- 
TOLL.1 ~ l 'k~ i~~~nnr .ea l icd  Journnl, l!111, 1, p .  399). - Le Iiosyde 
de baryum ohtenp PiIF calcination de la withtkite est d'abord 
t i t rk  a u  permangiinnte de potasse, puis 1 ~ v é  avec 3 h 4 parties 
d'eau pour le débarrasser de la bary te ;  il est ensuite dissous à 
froid daris IICl à IOp.100, qui doriae un  osychlorure B;iOCL3, neu- 
t r e  au rouge Cnrign. 

On p r k i p i t e  les métaux iivec.une solution d'acide phosphori- 
q u e ;  on coinpl6tc la précipitation par addilion d 'une  petite quan-  
t i té d'eau de haryte  proveuilnl d e  la preiniére opirat ion;  après 
filtration, on ajoute de  ta soude c:iuslique exemple de carbonate, 
q u i  précipite BuO~(l i 'O;R.  qu'on peut kiver pour enlever les chlo- 
r u r e s ;  le peroxyde de biiryiiiïi hydriitS est alors t rai t i  par une 
quantité suffisante d e  SOL1lVdilui. A .  D. 

Traité d'nuiilgsc dcri siihstnticcs niiiiérnlea, par A d .  
CARXOT, membre de l'Institué, iuspecteur général de3 mines en retraite. 
Tome I f f .  - ,Mélairr ( I r e  p t z r t i ~ ) .  1 v d .  de 902 peg. ,  avec fi;. 
(8. Dunod et E. Pinat, étiileiiis, 47 et 49, quai des Grands-.4uptins, 
Paris, Vle). Prix : 47 fi.. W. - L e  premier volume de cet ouvrage a 
exposé les principes géneraux des rrrelhodes analytiques qualitatives e t  
quantitatives applicables a-u-r subs.lances minérales. 
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Le second vdirme a decrit les  procddés de séparation des metalloï- 
des e t  letir dkterinination pondérale ou valiirnétriqiie. 

Le troisieme vrllume, qui vieni de paraiire, est consacre ti l'étude 
aoal~tiqiie co-mplkte des metaux alcalins et alcalino-terreux, des 
terres rares et des meterix apparlenant A la faniille du fer. 

Dans ce vnliirne. cornnie clans le précédent, clinqiie é16rnent f ~ i t  
l'objet d'un chapitre distinct ou se  trouvent déorits son état  naturel ,  
ses propriétés el celles de ses principaiix composes. L'étude ana igb ipe  
de chaque mélal romprend spécialement I'exposE de stbs caractères dis- 
tinctfs, des méthodes de  recherche qui lui sont particulières, de s e s  
prorédes de docage ; elle est  complétée I o  par la descriplion des metho- 
des permettant la séparation de ce méla l  d'avec les e l é r n e ~ t s  précé- 
demment étudiés; $0 prir I'aipplicabicin d e  ces méthodes a I ' a n d p e  
quantitative des principaun minerais. 

Pour un mSme prohliime d'analyse, l'auteur donne généralement 
qlusieiirs solutions pratiques, rnms il fixe parliciilii.remenl son chaix 
sur les méthodes que-sa langue expérience lui perme1 de  recornman- 
der, soit pour leur rapiditt! et  la tiirnpliciii: de leur exécution. soit pour 
leur prloision. Reauoolip de aes mkthodes sont dues h RI. A. Carno t ;  
il les expose avec les plus grands  delails, et  il les souinet une criîi- 
queskvkre, avec ln loyale indépendance ct  la precision scientifique qui 
caractErisent tous ses travaiix. 

Kous attirons plus particuliitrement I'atlenlinn siir les procédés d e  
séparation el de dosage du poiassium, du lilbiurii, d ~ s  nietaux alca- 
lino-terreux, de I'aliiininium, de  *l'uranium, d u  manganèse et d u  
chrome, ainsi que sur l'analyse des silicates aloniineiix, dee e m x  
d'alimenlation, des eaux inincirales e t  des prnduils varibs de l 'indus- 
trie du fer !laitiers, ecories, fontes, aciers an  cal-bone, aciers s p h i a a x  
d ferro-alliages: . 

Le troieiéme volume du Traite magistral de  RI Carnot sera consuit.6 
avec iutérht par tous les chimistes et  pai.iieuli6rement par ceux qui se 
iiont spécialis& dans I'étadc de l a  chimie analgtique. 

Hnniicl prnliqiic: ~ ' A I I R ~ T P C  nrgmiiiqnc. .lfc!thodes d'nnn- 
lyse pour la diiermitratian des p&ici~~ales  J'onr t iom des comnost ;~  
du crzrhotrr. par Fr-E. WESTON, iriailre de  conl'ér~nces a u  Pulylectiri.ic 
Instiiule de Londres, frlidiiil de I'aiiglais pnr F-11. Soui~~aizi .  1 vol. de 
i12 pages. (11. Diinod et F:. LJinat, éiiileurc, 47 i t 49: qiini des Grands- 
Augustins, P ~ ~ r i s ,  Vle) Prix ; curtonné, 3 I'r. - L'etude dcs coniposés 
organiques comprend gén~iralernenl deux parties : l a  la prt!paration 
de produits l i p e s  ; 2O I'iilcnlificalion des corps 11,s plus couranls. 

La première p ~ r l i e  est d'un grand si.coiii.s pour acquérir une vue 
d'ensemble du grand nombre de groupes que fiiririenl les coiiiposCs du 
carbone. 

Mais l'analyse consi'tc gCni:ralernent ilans l'identificalion d'iiii rorps 
sans s'iuleresrer aulreineut a la place qu'il occupe dans ln  ,grande 
famille des composés organiques. 

31. Weslon a ecrit cet ouvr.ige dans I'inlenlion de systetnatiwr les 
reaclions des composés du carbone et de peririeltre ainsi de ranger un 
composé dans sa classe respective. 

L'ouvrage donne des instriictinus dktaillées pour s'assurer de la classe 
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h laquelleappartient un compose; puis lorsque ce résultat est acquis, il 
énuincre I P S  r~ iacLio~~s  les p'iis irriporLaii1es des corps leu plus cornmuqs 
de cette classe. 

üans  bien des cas, les p rop r i~ t e s  ptiysiqucs : point de fusion, poirit 
d'ébullilion, aclivité optique, etc., s'ajoulant aux proprietes chimiques, 
servent identifier complètetuent le corps etudie. 

Des rPactions nouvelles récemment putiliees ont été ajoutees dans 
celte Editioo. 

La traduction de cet ouvrage ne  peut manquer d'intéresser Irs chi- 
mistes francais. 

Prépmr~tiou, f ~ b r 1 c ~ t i o t ~  c(. con~ervn~ion des den- 
rées aliineiiteiree, par G .  PELLERIN, pharmacien-rr~ajoc de I'ar- 
miie. I vol. de 524 p . ,  avec i59 fig. H.  Uiiriod e l  F,. Pinal. iditeurs, 
47 el 48, quai des Grands-Augustins. Paris, Vle). Prix : 16 îr. - Le 
but de 31. G .  Pellerin, en écrivant cet ouvrage, n'a pas été de faire u n  
traitii de technolo,rrie industi~ielle aliiiientaire, encore moins un recueil 
de  receties et  de tours de main : i l  a voulu tracer dans  leurs grandes 
lignes les industries de  la fabrication r t  de  la conservation desdenrées 
alimeniairrs,  les schématiser pour ainsi dire, tout en evitant d'entrer 
dans la nomenclature I'aslidieiise dcs brevets et  d3apprPcier tel ou tel 
procédé. tellc ou telle iricltiode de fabrication. 

II a di], i l  est vrai, exposer certains procédés particuliers de fabrica- 
t ion ,  mais c'ebt parce que ces procedes, qui représentent pour tou t  k 
monde d r s   type^, ont fait leurs preuves et  sont devenus pour ainsi dire 
classiques. , 

hl. Pellerin fait ainsi wuvre de  vii'garisatiorr pour les profanes; il 
donne aux chimistes alirncnlaires Ics notions suecineles, mais suffi- 
santes, d'une îectinrllogie si1np:ifiëe leur ~berrnetlant de  connaitre I'ori- 
gine, les nioqles de r;ibricalion et les sortes comrrit.rciales des denrees 
qu'ils sont  appelés a analyser ;  il fournit aux industriels des rens~igne- 
menls siir cd l e  branche spéciale et si iniportante de l'indurtrie 
moderne;  il donne des i~ltirrieiik de cornparaison entre les divers pro- 
~ é d ~ s  mis en œuvre pour arriver au 1~12rije but. 

Bulletiri ficieotifiqne et int lu~t i~i t l  de Rourc-Ber- 
traad de C r a ~  se. - Le num6ro d'avril 1011 (no 3 de la 38 sir ie)  
conipimd : 

Preniière parlie : Trncaux s c i e ~ ~ f i f i g r c e s .  - Un travail de 
MM. DiiponL et L a b ~ u n e  sur de nouveaux dérivtis du geianiol el du 
lirialol, une étude de M .  Jadin, professeur I'Ecole de pharmacie de 
klor~lpellier. siir qiielqiies e'pèces du gcnrc ruta et l'étude sommaire 
d e  queli~iies erserices. 

La deuxieiiie partie, Recue intlustriellr, renferme des renwigne- 
nienls statisiiqiies, un arlicle sur les planles t~ parfum des colonies 
francaises (I'y,angyIang de la Réunion), et des notes siir les essences 
d'aspic, d~ carvi de cojius, de beigaiiiotte, etc , et sur les récoltes 
florales du midi de la l 'rance. 

Eiifiri, la troisiè~iie partie est une revue des t ra \aux récents sur les 
parfums et les huiles essentielles. 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Decimet do 8 m a l  1911 v o n c e r n n n t  IR, 1-Çpresnlon 
dra fiwuderi t lai iu In l i i l ~ r i r a t i o i i  rt le ror i i i i i e rcc  (les 
I i y r l i ~ e i ~ i e l ~  ( Jou rnn l  officiel du 7 mai 1311). - A r t .  481 .  -Aucune 
boisson ne peut Ctre dilenue,  transporlée en vue de la vente, mise en 
veule ou vendue sous le nom d'h:ydrbmel que si elle provient excliisi- 
~ernenl de la fermenfation d'une solution de  in id  dans l 'mu potable. 

Art. 2. - N e  constiliient pas des manipulations ou pratiques frnii- 
dulriises, aux trrnies [le la loi dii l e r  aoilt 1905, les ol16ratinns ci-apri?s 
eniirnfries, qui ont iiniqiiemcnt pour objet la préparation r6giilikre 
oii :a conservation de l 'hydromel : 

1" L'txmploi des levures de vin, de cidre OU de biére; 
20 L'addition d'acide tarlrique oli d'acide citi'ique purs. à la dose' 

I[ihle rnaxinia de 250 gr. par hcclolitre ;' 
3O L'addition de  phosphate d 'ammoniaque crislallisé pur et de 

ptiosph~te bicalciql~e pur, dans la mesure indispensable pour permet- 
tre une ferment.ation régulière ; 

4 0  L'addition de bitarlratc de potasse 2 la dose maxima de 25 g r .  
par hectolilre 1 

3 Les collages au moyen de clarifiants consacres par l'usage, tels 
qiie I'albiimine pure, le sang frais, la caséine pure, la géliifirie pure ou 
la colle de poisson ; 

6O L'addition de tannin dans  la mesure indispensable pour effectuer 
l e  cnllape au moxen des albumines oii d e  la gélatine;  

iJ Le traitement par l 'anhydride siilfiireiix p u r  provenant de l a  com- 
husiiiin du soufre et par les tiisiilfites alcalins crislallisss purs, a la 
double condition que I'hyrlromel ne retienne pas plus de  100 milligr. 
d'anlivdride sulfureiix libre ou combiné par lilre, et que l'emploi dcs 
hisiilfiles alcalins soit limité à 10gr. par heciolitre; 1 

9" La coloration au mo,yen de la cochenille e t  de  l'orseille. 
\rt 3.  - Dans les établisserncnls ou s'exerce le commerce r ies 

hoissnns. les récipients, emhallagrs, casiers ou fûts contenant de 
I'h!yrll-omrl doivent porter, d'une manière apparente,  l'inscription 
h!ydr~»~.~I. Celle inscription n-est pas obligatoire pour les boutcil!es 
ou iticipients dans lesqiicls I 'hydrornd est emporte, séance tenante,  
par l'aclieteiir, ou s ~ r v i  par le vendeur pour &ire consomme sur place. 

i.e nirit i ~ y d r o r n ~ l  doil. ~galeirierit figiirrr, en caracii?res appa,rerits 
ci Fans abrèviation, su r  les facliires délivrées aux acheteurs de ce 
produit. 

Décret f l ss i in i lnn t  R l a  nace l ia imine  d i v e r s  sels cle 
ce proclii it .  - Par  décret en date du 15 avril 191 1, publimé dans le 
.Ioi~rnal offîciel d u  23 avril, sont assimil& à l a  saccharine ou aux 
autres substances édulcoranies ~rtif iciellrs  difinies par l'article 49 
d e  la loi dc finances du 30 mars  1902,, l'acide orttiosiilfariiido ben- 
zoii111eet lcs é t t ie rwels  du rriéirie acide, notarriment les tttiers 
metlijlique ct t i t t i~lique.  
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.Qnalyse des prodoits aoprlqoes antlcryptoptami. 
qncn (Circulave du ministre de l'Agricu&ure aux directeurs des 
laboraloires agre'es, 2 mars 1911). - J'ai l 'honneur de vous signaler 
la niiccssité de prendre de très grandes précaulions dans l'analyse des 
produits ciipiiqiies anticryplogamiqucs, notamment en ce qui concerne 
les poudres destinées ti la préparation des bouillies cupriques. 

L'arrèle du  19 octobre 1906. dans lequel se trouve deterit le mode 
opératoire ii suivre, prescrit de calciner préalablement, pour ditruire 
les inatières organiques. 

L'expCrience a montré que cel.te calcination petit entraîner des 
pertes de  sulfate de cuivre par projection. Les poudres dont il s'agit 
coritieririenl, eri e&t, des fragments de ce srl, visibles l'mi: nu, qui 
ont résisté au broyage. I I  est donc indispensable de  procéder ti la cal- 
cination sans  dépasser le rouge t rès  sombre, en couvrant la capsule, 
t,out au moins au debut de l'opération. 

D'ailleurs, rnalgre leur apparence, Irs poudres dont il s'agit sont peu 
homogènes, et  je  vous signale quc les plus grands  soins doivent Btre 
apportés a la préparation de  la prise d'essai sur  laquelle doit porter 
l'analyse. 

Toutes ces pr6caulions étant prises, j'estime qu'un écart de0,LJ p. 100 
en cuivre est  encore possible. Pour cette raison, il y au ra  lieu de con+ 
sidérer comme rependant encore au minimum de garanlie indique 
par le vendeur. les produits dont la teneur en cuivre sera inférieure 
ce miniiniim, t an t  que I'écnrt ne  dépassera pas 0,2 de cuivre p. 100. 

Mais une  cause pliis importante d'errcur résulte du fsil que les 
échantillons sont pari'ois prélev6s ti la pnrtie superieure d'un sac ou 
d'un seau. f'ar siiite des chocs répéttls résiiltant du transport en che- 
min de  fer, une  sbparation mecanique des elciments inr'galeinent 
denses s'opère progressivement, e t  le produit placé B la partie supé- 
rieure des recipients s e  trouve appauvri en sulfate de cuivre. 

L'expérience a montre que ce fait seul peut entrainer une diminu- 
tion de titre de  0,7 de  cuivre p .  100, indépendante de l'écart de 
0,s p. 400 précédernrrient visé. 

J e  vous serais donc trks obligé d'en tenir  compte et  d'ajouter, le cas 
Rchéant, aux conclusions d analyse defavorables. que celles-ci sont 
formulées en  supposant que l'échantillon examine a et6 prelevé avec 
toutes les précautions neressaires pour qu'on puisse le considerer 
comme u n  échantillon moyen. 

D'ailleurs, des instructions vont e t re  données & ce si{jet aux agenls 
de prklcvement. E. Houx. 

L'mciilc nulfiirenx dans les vliis (Circulaire duminis- 
Ire de l 'dyricul ture a u x  directeurs des laboratoires agréh,  
14 avril 191 1 ) .  - Par  une circulaire en  date du l e r  août 1910, relative 
h l a  proportion &levée d'acide sulfureux existant normalement dans  
certains vins, je vous ai invite h user provisoirement de tolérance à 
l'égard de ces vins. 

Je vous faisais part  a cette occasion de mon intention de modifier 
su r  ce point le dEcret du 3 s ~ p t e m b r e  1907 et  de substiluer B u n e  
lirriite uniforme pour tous 11,s vins une limite qui varierait a v e c  la 
nature de chacun d'eux et  serait slr ictement celle q u i  siiflit les pré- 
parer conf'ormement aux usages viticoles consacres par le temps. 

Le désir de limiter à la plus faible quantité possible l a  dose d'acide 
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sulfureux à ioltrer pour la prkparation et la conservation des boissons 
rbsultait d'une préoccupation d'ordre exclusivement sanitaire, car il 
pairnaissait admis que I'eniploi de cet ant i s~pt iq i ie  presentait des dan -  
gers pour la sante des consomniateurs, même aux faibles doses euvi- 
sa~ees. 

Un fait nouveau s'est produit depuis. 
h la suite d'expériences physiologiques niethodiquement entreprises 

ailordeaux, sous la direction de JI. le professeur Gayon, j'ai demande 
au Conseil supérieur d'hygiène publique de  France d'examiner ti nou- 
veau la question de la toxicite de  l'acide s u l f u r ~ u x  e t ,  en se playant 
comme il convenait au seul point de vue de  I'hygiéne, de m e  l'aire 
connaitre dans quelle mesure la réglcmenlation actuelle pouvait être 
modifiie. 

Conformément aux conclusions d'un rapport  de hlM. Ogier et 
Richaud, le Conseil supérieur d'hygiene publique dc France m'a  rait 
connaître, par une délibération en date  du  27 mars dernier,  son avis 
ainsi formule : 

n Le Conseil supérieur d'hygikne publique de Fiance,  
e Considérant que les rechcrchcs entreprises par la Commission 

d'6iude bordelaise, en vue d'etudier l'action des vins blancs sulfités su r  
l'homme sain, ont  été conduites dans  des conditions qui, au point de  
vue de la correction de la méthode exp@rimentale, ne laissent rien à 
désirer; que ces recherches ont dernoniré que les sujets en expérience 
asaient pi], sans inconvénient aucun, absorber sous l'orme de  vin sul-  
fite des qiiantit6s ti'acirle sulfureiix qiii, dans certains cas, ont pu aller 
jusqu'k b50 niilligrammes ; 

n Considérant, en outre, que les fails observes par l a  Commission 
d'étude bordelaise confirment certains faits de méme ordre observés 
par le docteur Leuch, de Zurich, et qui1, d'autre part, les recherches 
effecluées en Allemagne par  Rost et  Franck, recherches mentionnées 
dans un important travail de 11'. Kerp, etablissenl l'innocuite relative 
des conibiriaisous aldéhydiques siillitées ~na log i i e s  celles qu'on peut 
renconirer dans les vins ; 

II Considérant, cependant, que les recherches physiologiques ci-des- 
sus mentionnées n 'ont pas fait l a  preuve de  I'innocuile absolue des 
vins ayant subi une  sulfilation inlensive, telle qu'en plus de 100 mil- 
ligramines d'acide sulfureux libre, ils peuvent arriver ti renfermer des 
quantiles exagerees d'acide sulfureux combiné, superieures, par  exem- 
ple, 400 milligrammes ; 

« Ernet l'avis : 
II l o  Qu'il y a lieu d'établir une nouvelle reglenientation l imitant à 

la fois la dose d'acide sulfureux libre et  la dose d'acide sulfureux com- 
bine dans les vins ; 

(( 4U Qu'au point de vue de l 'hygiène publique, il scmblc devoir être 
sans iriconvénicnt d'élever B 100 miliigrarnmes par litre l a  dose 
maxima d'acide sulfureux libre, et  h 350 rnilligrainmes celle de 
l'acide sulfuineux combiné, soit A 420 milligrammes celle de l'acide 
sull'ureux total, avec tolérance de  10 p. 100. )) 

Dans ces conditions, le problhme de  la limile de la dose de l'acide 
sulfureux dans les boissons se trouve simplifié, e t  rien n e  s'oppose 
plus desormais h ce qu'une réglementalion très large suit envisagee. 

En attendant la modification devenue necessaire du décret du 
3 septembre 1907, conformément aux conclusions adoptées par le Con- 
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seil supér ieur  d ' h y g i h e ,  je vous p r ie  d e  vouloir  bien baser  doreod- 
v a n t  vos conclusions d 'analyse s u r  les  chiffres ind iques  dans  l'avis 
émis  p a r  l a  Haute Assemblée.  

En  oii(re, e t  bien qiie l'avis d o n t  il s 'agit n e  soif pas  applicable 
expressen ien t  a u x  c id res  e t  a u x  bikrcs, j ' e s t imc  q u e ,  provisoirement, 
et jusqu 'à  ce  qu'il  soit s t a lué  à l e u r  e g a r d ,  u n e  tolérance du même 
o r d r e  do i t  e t r e  a c c o r d i e  pour  ces boissons e t  qu'on peut  y tol i rer  la 
p r é s e n t e  d ' u n e  dose  d'acide sulfureux double d e  celle actuellement 
fixée p a r  les  règ lement? ,  soit 200 mi l l ig ramnies  pour  l e  cidre et 
100 mil l ig rammes  pour  l a  bière ,  avec  u n e  to lé rance  d e  .IO p. LOO en 
plus e n  ra i son  d e s  eca r t s  possibles d a n s  les résu l t a t s  analyt iques.  

Diriiriction Iiouoriflyuc. -- M. Raoul  Roche ,  membre du 
Syndicnt  des chimistes ,  a é t é  n o m m e  Cheval ier  d u  M&ite agricole. 
Nous lui adressons  n o s  sinc2res felicitalions. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous i n f o r m o n s  n o s  lecteiirs qu'en qual i té  d e  secretaire  général d u  

Syndicat  ries ctiirriisl.es, nous  uoiis eliargeoris, I~irsqiie les ileiriandes et lm 
of f res lcpermet ten t ,  d e  p rocure r  des chi inis tes  a u x  industriels qui en ont 
besoin e t  des  places a u x  chimistes  qu i  s o n t  a l a  recherche d'un emploi. 
Les inse r t ions  que  nous  faisons d a n s  les Anna le s  s o n t  absoliirnentgra, 
tuiles. S ' adresse r  A M. Crinon,  43, r u e  T u r e n n e ,  Paris, 30. 

S u r  l a  d e m a n d e  d e  M. l e  secrétaire  d e  1'Associalion des anciens &ves 
d e  I ' lnsl i tut  d e  chimie 'appliqiiee nous i u f o r m o n s  les industriels qu'ils 
peuven t  auss i  derriander d e s  chimistes  e n  s ' ad ressan t  lui,  3, rue 
Ivliclielet, Pa r i s ,  60. 

L'Association aniicale des anciens &lèves de l'lnstilut national agrono- 
mique est a iridine cliaque :iiiqbe d'oti'rir a M M .  les industriels, chi- 
mistes, etc., le ciiiicours ilc plusieurs ingériiciurs agroniiriiea. 

lJrière tl'ailresser les deiiiandes a u  siege social d e  1'.4ssociation, 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5 0 .  

L'Associalion des anciens el6vcs du laboratoire d e  chimie analytique d e  
l'Cniveisil6 de Genbve nous prie de faire savoir qu'elle peut otlrir des 
ehiniistes capables et expBrimeritih dans tous les durriaines sc rattachant 
à la  chimie. - Adresser les deinaniles 1 I'Ecule de chiiiiie, i tienkve. 

31 ans,  trks a u  courant d e  l'analyse des rriCtaux et  desmine- CHIMISTE rais, ayant  C I &  c ~ i c f  de service dans diverscs iisines riiéh- 
lurgiques, chcrctic emploi dans les mincs a u  l ' industrie miniire. Bonnes 
r6fCrcnccs. - Adresser les demandcs a u  bureau des Annules de chimie 
anal,ytique, 45,  rue Turenne, Paris, aux initiales J .  L .  
CHINISTE posscdant conna i~snnces  tIi1.oriqiies et pratiques, demande 

siluittion dans alirnnnlation, parlunierie, r:elluloïd et appli- 
cation de la cellulosc, tissus pour  ai.ronaiitir]ur: et aviation, lampes A 
l ihnient  riii!tallique, etc. - Adresser les demandes a u  bureau des Annales 
aux initiales L. G.  

ex-chef de laboratoire et es-chef d e  fabrication dans 1NG' CHIMISTE l'induslrie mitaI1urgiqiie. demande siiualioa dans 
induslrie cliiniiquo o u  niktallurgiquc. - Adrcsser les demandes au 
bureau des Annales aux  initiales R. P. 

- 
Le Girant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Dosnge de I'nrotc: dans lrsnltratce, le aoton-poudre 
ct ICR C ~ I I C I ~ N  ~ ~ J t r l q u c ~ ,  

Psr Ml. M. ~ I A ~ < Q U F . Y ~ O L  e l  D .  F L O ~ E N T I X  

Ayant frkquemmcnt il effectuer des dosagcs de nitrates et 
d'élhers nilriqucs, nous avons étudié les dill'érentes n~6tbot ies  
classiques, afin de déterminer, pour chacune d'elles, le mode 
iiphtoire siisceptilile (le donner les I-ésiiltrits les pliis exacts.  

Kous diviserons cette sorte en quatre  parties : 
1. Etude de la méthode S c t i l œ ~ i n g ;  
II. Etutle de la inélhode Schlcesinj modifiée par  le service des 

poudres e t  salpèlres pour l'analyse des cutons-poudres; 
111. Etude du nitroinktre; 
IV. Conclusions. 
1, iliélf~ode Schfœsing. - Kous ne décrirons pas cette méthode, 

qui est classique, el qui a été d'ailleurs exposée en dGtliil p a r  son 
auteur (1).  

De nos essais il résulte q u e  le p z  recueilli su r  la cuve h eau 
courante de Schlcesing renferme des quiintités nolables de gaz 
etranps : 2 p . l U O  de CO' et 1,0 p.100 d'azote. 

Cctte forte proportion de  C O L  provient de  l'action de IICI sur  
le bicarbonate de chaux de l'eau de source dont nniis nous som- 
nies servis, et l'azote provient, polir une part,  d e  l'iiir e n  dissolu- 
t ion,  leiluel est erilr~iîrit! piir A z O ,  et,  poui- une aulre  part ,  de IICI. 

La inbthode de ShIcr j i r ig  est cependant t r k  salisfuisantc dans  
la prnlique indiistrielle, h criii.lition de s'asti-eindre, non seule- 
men t  ù obtenir des voluines d c  AzO à peu p r k  identiques, ainsi 
que  l'a ind iqué  S:hlce;iiig, mais  encore h les faire dégager pen- 
dant dcs temps égaux. On doit &ple inen t  employer les rnémes 
volumes de  1ICI. 

11. Etude de la nzéthode Schlœsin,y modifiée par  le service des 
)ozulres el salpllres pour le dosage d a  Ctlrers ~ d r i q u e s  i~~solu-  
bles (2 i . 

ai Appareil. - L'iippnreil est représenté par ln  figure 2 ; 
b)  Alode @ra to i r e .  - Diin5 le ballon A .  d'une c;ip:icité de 

I5Occ. enviinon, oii iiicl Ogr G il Ogr. 7 de cutoii-poudrc, 25;r. de 
h O b F e  et 50cc .  de 11CI pur  ü 1 8 0 - W  Uüuiii6.. 

( 1 )  Encyclopedie chimique de Fr-my, Chimie agricole, p. 2 l l .  
(21 rllemorial des pudres et aalpt2re8, tt. 11, p, %%. 
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Uri ~ l i a s s e  d'abord entibrernent l'air de I'iippareil au i i i q e i i  

d'un coiiront de CO'; lorsque le gaz qui se dég:ige est tolalement 
absorhal~ie  par  I iOi l ,  on tirréte le counint d e  CO" on phce au- 
dessus du  tube de  dCgageiiient une cloche U de 200 cc. ,  renfer. 
niiirit environ S c c .  de lessive de potasse, puis on chiiull'e douce- 
ment le biillon. La réaction corninence bientôt et. h I'éliullitiun, 
hzO se d&ige; lorsque le d6giigeinent gazeux paraît  terminé, OR 

chasse les dernih-es traces de  AzO par  un courant de CO4 j on 
agite la cloche, et l'on fait une première lecture approximative; 
on porte à nouveau à l 'ébullition; on fait passer COZ;  on agite, 

e t  on lit un deusiErne nombre qui ,  engénéral ,  est égal t r h  peu 
prés  au preiriicr, ce qui indique que l'attaque a été complkte. 11 
est souvent nécrssaire dla,jouter quelques fragments de potassr 
pendant  I'opSration. 

On porte ensuite In cloche sur  une cuve à eau ; on laisse Bcou. 
ler le mercure et In. lessive d e  potasse, puis  on irnnierge camp!& 
ternent In cloche dans  une éprouvette remplie d'eau. Dans lasuite 
d e  ce trnvail, nous expriinerons tous nos rhjultats en cc. de AzD 
à 00 et 7GO rnillirn. de pression, p a r  g r .  de  matière. 

Cette rnBthorle présente les causes d'erreurs suivantes : 2 '  CO2 
(produit p:ir l'nctiori de IICl s u r  C03Cü) n'est jniriais rigoureuse- 
ment p u r ;  il laisse toiijours u n  Ikger residu insoluble dans JiOB; 
HCI laisse dégnaer également un  peu d'air dissous ; 2 7 i a O  riagit 
s u r  la solution potassique pour donner A z 0 2 K ,  h z 2 0 e t  A z ;  nous 
avons constaté que cette réduction est  fonction de la teneur en 
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potasse de la solution ; cette teneur varie d'ailleurs conslaininent 
811 cours del'opérntion. Ln réaction diminue q u a n d  In teneur en 
KOli auginrnte, ce qui parait  indiquer que 1'ntt;iqiic de A z 0  par  
KOH est facilitée par une dissolution préalable du giiz. 

Les deux preiniéres erreurs sont additives, In derniére soustrnc- 
t i ~ e ;  en pratique, si la durCe totale de  I'op6riition ne d6passe pas 
20 à 23 niinules, dont 5 rrlinules d'agiti~tion, et si  Iii densité de la 
lessive de KOH est de 2,4  environ, ces causes d'erreurs se com- 
pensent,et l'on obtient des nombres sensiblement théoriques, 
ainsi que le montrent les résultats suivanis : 

AzO tioiivP (an cc. pni' gr .  do mai i r r e \  

Rt%ult,ils des esqais Noyenne A 7 0  theor iqu~  

En résumé, on peiit pratiquement s 'arranger pour que les eflels 
des multiples cauçes d 'e iwurs  syst6matiques de la mklhode 
Schlccsing rnodifike arrivent à se compenser. Mais de ce que les 
r6sullats obtenus ne sont exacts qu'en raison de ln compensation 
des erreurs syst0inatiqucs, i l  résulte que  l'application de cette 
méthode restera toiijours très délicate. 

III. Elude d u  nitroraètre. - Nous nous sommes servis dans 
cette éInrle d u  nitromPlre rle 1,iinge. mo:lifii: pa r  IIorn pour  l e  
dos:i:e de l'azote dans les étliers nitriques (1). 

n) Appareil. - L'appnreil est reprksenti! pnr la finiire 3. 
Le tube mesureur A est divis6 en 115 de  cc. ; le tube d e  

niveau B n'est pas divis&. Ccs d e u x  tubes sont tenus par deux 
pinces lixbcs h un  mèrne support .  

b) Node opératoire. -L'appareil +nt reinpli d e  mercure (le 
robinet ~ é t n n t  fcrn~E), on fait tomber dans I'nimpoule P'Ogr. 35 
de matière nitrée (pour un nitrombtbe de 100cc.). On In dissout. 
dans 1 ou Scc. d'eau, si c'est un  nitriile solulile,dans 6 ou 7cc .  de 
W H a ,  si c'est un  éther nitrique insoluble. Dans ce dernier cas,' 
on active In  disiolution en nj i tnnt  de temps en temps l'appareil, 
lerobinet R' étant fermé. L a  dissolution terminée, on fait passer 
la solu'ion dans le tube A ; on lave l'entonnoir E et l 'ampoule F 
avec SOb112, de far;on & coiupl6ter le volume d'acide h 2Occ , puis 
on q i t e  A jusqu'à coinp1i:te rCnction (30 h 30 secousses sont suf -  
fisaqtes); on ab;indonne l'appareil a u  repos pendant 20 
30 iniiiutes, de mnniére q u e  l'équilibre de  température entre le 
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- 248 - 
gaz e t  l'air ambiant soit établi; on fait alors la lecture'du valume 
gazeux, aprEs l'avoir ainené 5 la pression ntinosphérique (1). & 

note enfin ln pression barométrique, 
ainsi que In température indiquée 
par  un petit theriiioiiiétre placé entre 
les deux  liranches de l'appareil. C'est 
celle tempkr;itiire qiii est prise dans 
les calculs comme température du 
gaz; l'expérience ~ O L I S  a inontré que  
pratiquement on ne commet de Ca 
chef aucune erreur  appréciable. 

I l  faut Cviter que les robinets 
soient t rop graissés, car on obtient 
dans  ce cas des nombres trop faibles, 
Le temps d e  la dissolution du-coton* 
po:idre dans SOiI12 est sans influence 
sur  les r6sultntç. Un coton-poudre 
qui avait, en etret, donné 2 0 3 c c . 7  de 
AzO.  avec une durée de dissolution 
de 1 I I .  1 /2 ,  a donni: 203cc.S après 
u n  séjour de 22 heures dans I'am- 
poule. 

Les deux f:icteurs importants pour 
l 'ex:~ctitude des rcsultats sont : l 0  le 
ti tre d e  l'acide ; 2 O  la durée de l'agi- 
tation. 

Kous avons étudié si.parér&nt l'in- 
fluence de ces deux facteurs. 

Le c o t o n ~ p o u d r ~  que nous avons 
employé pour cette étude ne contenait 
pas de C O T a ,  et  nous avions, au, 
préalable, déterminé son taux d'azote 

par  deux méthodes diîfPrentes : 
i 0  P a r  la rrikthode Schlusing niodifiPe : 

Trouvé : 207cc. 7 - 303 cc. O - 207 cc. 8 - 208cc. O .  
Noyenne : 207 cc. Ki. 

20 P a r  l a  mi thode  Kjeldahl incdifiéc par  Jolrl1)aucr (2) .  
Trouvé : 207 cc. 3 - 208 cc. 8. - Moyenne : 208 cc. 05. 

. . 
( 4 )  V o i r  plus niiiplos h t a i l s  : Chemischd iechtiische U&rrkhit,if, 

Methoden, t .  1. ( 7 .  éd ) I I .  150. , , 
( 2 )  Ccl ie  ~ i i B i l i u ~ l ~ ~  c s l  bi~iiuci~uli p l i s  pbnib lo  qiie la méthode Sclilo?siog 

ou q u e  celle du  nitroinfiire; elle donrie des i n d ~ c a t i o n s  moins  préci': s B 
rnoina d e  p rendre  des pi.6rautionr t r i i  minut i ruses ,  inrnrnpntihles a o e h ! ~  
dosage industriel.  
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iV/ t / luerzce dit titre & I'ncidc. - Voici les rfisultnts de nos 
essais : 

- - - - - 

a. 1. . . . . .  9i,0 2U6cc.O 206cc O -006cc.O 
2 [acide courant). 96,T 201 1 203 5 203 8 

3 bis. . . . .  94.45 206 8 207 O 206 9 
4 . . . . . .  93.5 204 9 205 4 205  2 

L'analyse du hioxyde d'azote produit nous a fourni les resul- 
tats suivants : 

Insoluble p.400 Insoliible p .  100 
Gaz de I'sciilt: dans SO'Pe dans SO'Fo e t  EU11 

I k ç  essais efl'ectuCs sur  AzOLli  pur  avecl'acide no 2 ,  etendu jus- 
qu'à 91-92 p. ,100 de SOhI1', nous ont  donné une rnageiine d e  
218cc. 8, et  le gaz  a laissé un  résidu insoluble dans  SO'Fe inf& 
~ h r  2 0,3p. 100. 

Les résultrils prkcédents indiquent que la  diminution ;inorinale 
de voluine ohservée avec les acides conceritrés est duc h une 
i,idiiction d e  ; \z0;  l'étude de l'influence d e l a  durée de I'ogitnlion 
confirine ces résultats en les esngkrant.  

2' lri/lzrence& la d u r é e d e  rugitution. -Chaque agitation dont 
nous parierons comporte de 25 à 30 secousses. 

La perte est restée H très p ~ i 1  de chose prks constnntc ponr 
une agitation : nussi n'indiquerons-nous que  la perte moyenne 
par asitation. 

Les r h l t i i t s  de  nos essais sont r6siim6s dans le tableau sui- 
v a n t  : 

Provenance 
de A z O  

Coton-poudi,e . 

idem 

. . . . .  AzO pur . .  
Coton-poudre.. 

idem 

Titre 
p. 100 

de  
C0411P 

9 6 , l  

9 8 , 7  

98,7  
94,45 
93,s  

Cornpo~ition 
di1 gaz résirliirl p .  100 

- Nombre 
d'agit. 

21 

27 

54 
14 
7 

111 Ces acides ?taierit rigoureusernent exempts d e  fer. 

Perte 
moyenne 

paf 
agitation 

-- 
Occ.68 

icc.08 

I c c . i l  
Occ.37 
Occ.15 
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Des chiffres précidents il riisuik que non seuleinenl il ÿ a 
r6duction de IZzO en Az et A z 3 0 ,  niais encore fixation de I'ayate 
a u  sein de l ' o d e  sulfurique. 

Nous avons d'ailleurs caractérisé nettement I\zIIJ dans l'acide 
sulfurique provenant des  deuxikine et troisii:ine essais ; cepen- 
dant  un  Iijeldahl ne nous a permis de  recueillir q u e  la moitié 
environ de l'azote clispaiw . 

En r6sunii:, le riicrciil.e. en prksence (le SOCIIQ, iltlcniiipose 
d'abord AzlPiI  suivant  l'kluation : 

2.120'11 - 3S0;1L? + GIla = 2.120 + 3SOL11e2 + 411L0, 
puis, si SO'kII' es t  suffisilrriinent concentré, la rd i ic t ion  est pous- 
s6e plus loin, e t  il y n rnèiiie fixation de l'azote nu sein de SOLIP. 
Ce pbénorriène est  dOj5 très net  avec l'acide dit k 66" Baumé 
( W 9 7  p.  100 dc SOL1l') ; mais i l  eslpossil~lc. par  une dilution suffi- 
sante de l'acide ( l ) ,  de diininiier cette action daiisrles proportions 
tc~lles qii'cllc devienne n é g l i p t ~ l e  dxns un  dosage industriel et 
~ I I ' !  Iris iCsiilt;its nlitmiis PU deux opéi-;lieurs agitarit i i r i  peu 
tIifférernrnr:rit, ne s1Si:;~rtent pas, d e  ce chef, d'urie rixiniére :qipré- 
cinble. 

I V .  Conclz~sions gHtzRrules. - L a  m6tliorle Schlcesing, simple 
e t  wpitle,  nous pmi i t  tout indiqui~e pour le dosage industricl des 
nitrates soliihlcs. 

L a  méthode nitrorni.trique, conve~iabltmient appliqiiée, fournit 
des rCsultnts trks exacts, aus3i bien avec les nitrales solubles 
c p ' a v m  les nitrates insol~iblcs, à condition de t e n i r  cciiiiple (le la 
solubiliti': tle hzO daris SOiII"2). Elle est nel.kiiicwt tilus avan- 
t a ~ e ~ i s c  A toi13 les pnirits de vue, qiie la iriktiiodi: Si:lilirsing iiiodi- 
fike, sujette k de  inultiples e i w u r s  s y s t h a l i q u e s .  Le t.nhledii sui- 
vünt.réaume les résiiltats obtenus : 

( 1 )  LI= tilrc> dl: ! l \  100 para i t  Ic pliiq cnrivivml~le p o u r  les cotons-pon- 
iIrci, car ce ir .çi  st; ,~ i . . .~ , \~cn t  t r h  p~~nil~'i:iiiciiI ilans un af.ide plus di lue .  

1 2 )  ( : f l t t , !  s o ~ L l i , i l i t ~ ,  inC{i,, , ,ck, p , ~ r  LIIII;~:, t,>L c i , :  0 1.c.35 [I'AzO pour 10cc.  
,je & ( ) ~ H z ,  <:e t I u i ,  dIrns nos + c ~ t ~ ,  ~ r i . ~ ~ i l ~ o r i i J  a 2 C C .  dt: AzO PBI. gr. de 
nialière riiliGc3. 
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1.a nicotine est l'alcaloïde le plus a1iond;int des feuilles de 
tabac, qui en reriferiiient depuis iiioiris de 2 p.  100 jusrlu'h 
10p. 100, et m h e  u n  peu plus. Ces variations sont liées à I'es- 
pece de nicotiane, a u x  riiéthodes de culture, i l'eiiiploi de cer- 
tains engrais. Si la nicotine n 'avai t  d'autre action que  de causer, 
par e l l e - i n h e  ou ses produits rlc destruction pyrogéritlc, des  
désordres plus ou moins graves dons l'organisme des fumeurs, 
elle serait vraiiiicrit de celles dont l'hoiiiiiie aurilit avantage 2 ne 
ne pas faire usage, iii;iis elle est r l i~ei i i ie ,  siiitoiit dans  ces der- 
n i h s  annkes, d'une ulilitt? de preiriiei ordre; son obtention 
constitue un  des pioblhiics qui pr6occupent nu plus hxut  point 
au,jourd'liui les ngiicu!tciirs et les ~ i t i c u l t c u r s .  C'est qu'en effet 
la nicoline est un  insecticide d'une grande piiissance e t  que sa  
production, en France, oii la culturc du tiibnc est riglerncntée 
dans Ir:s condilioris connues detous,  est 11~:s iriféi~ieuie a u x  besoins 
agricoles. 

Knus avons i.liirliC, i l  y a deux ans ,  iine iiitit.liorli: de dos;igeiie 
la nicotine ( 1 ) ;  cette irihtliorle ;iv;iit i l é  étirtilie eii vue de rechcr- 
ches de cliiiiiie 1,iolooi:lue et nulleitient en vue d'essais iritlus- 
triels. Or, cette inbthode vient de prendre un intérèt iiiiprévu d u  
fait de son applic:~tion au coiitrùle des jus  de tabac cominer- 
ciaux. 

Kous indiquerons d'abord Ics principes sur  lesq~irils repose le 
procédé de dosage en question. le détail de la technique, puis  
nous verrons cotniiicrit celle-ci doit étre complbtée pour elre 
utilement appliquGe à l'cxperlise des produits inilusti.iels. 

J.es alcaloïde.; doririent, avec 1';icide silicot~iriystique, 
Si02,12My03,311'0 Jes scls gériéralemcrit tii:s peu solul~lcs ,  qu i  
répondent ù In ïorrnule générale Si02,  1 ~ \ Y O " , ~ H % , ~ . \ I C  + n11". 
Le silicotungst:ite de nicutine est u n  sel extrt.rrieincmt peu soluble, 
puisque, clans des conditions converiables d'ncicliti. et avec le 
concours du temps, l'acide s i l i c o t i ~ n g s t i q ~ ~ e  précipite la nicotine 
renfermée dans une solution à la tri:s gr:iride dilution 
de 1/1.000.000, c'est-il-dire d 'un niilligr. seulerneriL p;ii, litre. C'est 
un corps blanc-ras&, cristallisnhle, d e  foiiriule 

siO-,12~()~,~~l~o,~~l~)l11ii~ZP + 5119, 

Il pcrd, k 1200, ses "ùiolécules d'eau de cristallisalion, et, calcinE, 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1909, p L G i .  
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laisse, comme tout silicotungstalc d c  base orgauique, un résidu 
vert-jaune de silice et d'anhydride tungstique (100 parties de stil 
d e s s k h 6  h 120"onnent par  calcination 88,76 parties dc 
risirlu). Si nous njniitons que le silic~t,ilngstiife (1c riic:ol.ine est 
facilerrierit décoriiposalile par  les alcalis (potrisse, soude, riiagriC- 
sie, arninoniaque) et que la nicotine est un  alcaloïde liquide, vola- 
til: entrainable par  la vapeur  d'eau, nous aurons mentionne tout 
ce qu'il importe de savoir pour  l'intelligence des procédés de 
dosage que nous allons maintenant exposer. 

2 0  L'.rt7,aclion de l'nlctiloirle. - S'il s'agit d'un échantillon de 
tabac frais ou ferinenté, il faut d'abord e n  extraire l'alcaloïde; 
pour cela, on place I'kchnnt,illon bien divis6 (20 gr. par  exemple) 
dans u n  ballon avec 10 fois son poids d'AC1 & J p .  1000 ; ou mairi- 
tient le tout au  bain-marie bouillant, en agi tant  de temps en 
temps, pendant 15 & 20 minutes ; on  centrifuge; on décante le 
liquide à peu près  linipide, e t  l'on t rai te  le résidu comme précé- 
demment ; ii la quatriCrne extr:iction, on peut  arlmcttrc que 1;1 

totalité de I'alcaloïde est passée dans  le liquide acide; si l'on fait 
de  nouvelles extractions, on obtient des liqiicurs qui donnent 
encore un léger louche avec l'acide silicotungstique, mais cclui-ci 
n'est pas di[, comme nous nous eri sommes assurCs, à rle 1;r ~ i i r o -  

t ine ;  peut-étre provient.il d c  la présence d e  1r;iccç de rrintié.reç 
p r o t é i q u ~ s .  

On peut, d'ailleurs, substituer a u x  extractions successives une 
extraction unique ; on  prend alors Z2 g r .  p a r  cxernplc du tabac 
?I traiter,  qu'on introduit dans un  matras  avec 25 fois son poids 
d'IICI à 5 p .  1000, soit 300cc. ; on porte il l'ébullition, qu'on 
maintient rnodtii-6c pendant 30 minutes  en ayant  soin de con- 
denser les vapeurs par  un  dispositif convenable ; on refroidit 
sous u n  courant d'eau ; on centrifuge ou l'on filtre, et l'on pré- 
Ikve 350 CC. de liquide. 

S'il s'agit d'un jus de  tabac, il n'y a naturellement aucune 
extraclion efkctuer ; on  aeidule seuleincnt par  I cc. d'llCI S 
1 0 p .  200 5 gr. de jus &tendus h 100cc. 

2 0  Priupi tat ioiz  de l 'alcaloide. - Dans la liqueur trés franche- 
nient acide, la nicotine est pricipitée par atltiition d'acide silico- 
tungstique ou de silicoturi~st:ile de pot;issiuni en solution à 10uu 
30 p.  100;  le précipité, après  u n  repos de quelques heures 
( 2 k  heures si possible), est rassemblk par  filtration ou mieux 
par  centrifugation, délayé d a n s  l'eau acidulée par  HCI, puis 
cen trifugè h nouveau. 

3" Dicomposition du silicolungstate. - Le silicotungrstate de nico- 
tine, ainsi lav6, est in t rod~i i t  dans un petit ballon tubulé i trks 
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long col d'environ 1 2 3 ~ ~ .  ; on y ajoute une quantité sui"lii;anle de  
magnésic, et l'on distille; afin de F~vor i se r  I'entrainenient total 
de la nicotine, on fait passer dans le liquide un courant dc vapeur 
d'eau. Le tube de verre qui a m h e  la vapeur doit 2tre pourvu, 
dans la partie qui tr;iverst: le col du ballon, de deus  n u  ti.ois ren- 
fleni~nts destinés à briser la mousse et  ù empècher les projections 
de liquide. Il fiiut veiller à ce que le rnélanse en riiaction ne se 
dilue pas par condensation d ' eau ;  au contraire, il faut le coiicen- 
trer progressivement et I'ainenein, à la fin, i ne  plus occuper que  
quclques c. cubes. 

Dans ces conditions, ln nicotine passe rapidement. Vne cen- 
taine de cc. d'eau suffisent Iilrgeinent i entraîner 100 200 rnil- 
Iigr. d'alcaloïde. 

4' Titrage. - L'alcaloïde est alors dosé volurnétriqucii~ent ; o n  
empl~ie SObIIVitré d e  fiyon que 1 cc. corresponde 20milligr. 
de nicotine (3gr.024 d c  S O ' t l I v a r  litre). Corninc indicateur, 
nous nous servons dlaliz;iririe sulfuconjugute, qui donne avec 1% 
nicotine un virage beaucoup plus net que le tuurnesol. 

L'exxlitude de cette mkthodc de dosage a été établie l'aide 
d'expériences exécuties avec du  tartrate p u r  de  nicotine; o n  
retrniive f;xilement cle 98,; à 100p. 100 de l'alcaloïde contenu 
dans la prise d'essai, le poids de nicotine variant d e  100 k 
?50rnillisr., ainsi que Ic prourcnt  les exemples suiv;ints : 

Sico tine 
introduile. 
- 

E x p . 1 .  , . 100milligr. 
- 11 . . 103 - 
- III . . 113 - 
- IV . . 115 - 9 
- V  1 1 4 - 8  
- VI . . 450 - - 

Nicotine 
retrouvee. 
- 

99 inilligr. 
i03 - .3 
113  - 
115 - 
163 - 
249 - 

Dans une auixe stIrie d'essais, nous avons mélangé des quanti- 
ttis connues de tiirtrate d e  nicotine avec des feuilles (le fr6ne ; 
nous avons dost  l'alcaloïde dari?; les  iriélanges, e t  nous avons 
obtenu les résultats siiivants, qui  sont très satisfaisnnts : 

Sicotine Nicotine 
introduite. relrouvee. 
- - 

Exp. VI1 . . 23 miliigi.. 23 inilligr. 
- \'III . . 100 - 99 - 
- 1 s  . . 100 - 98,Ii - 

Enfin, des exp6ricnces suivantes, fuites sur  des écliantilloiis de 
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tiibac concurremnxnl  avec la méthode de Schlesing et la notre, 
o n t  perniis d'établir que notre mCthodc écarte certaines causes 
de perte présentées par  la inéthode de  Schlzsing. 

Ilethode lli'tliode 
de Schlaxiing au silicotungstate 

- - 

Exp. X I I  (scaferlati). . . . 2,105 p .100  2,816p.100 
- Xlll (tabac non fermente) 0,731 - 0,765 - 

Lorsque la méthode que  nous venons d'exposer a étt! appliquée 
par certains chimistes à l'essai des jus de  tabac du coirirneri:e, 
eHe a provoqué diverses reinürques, qu'il importe de rnentionner 
afin de  montrer combien il est facile d'éviter toute difficulté e t  
comment  la iiiéthurie peut ktre utilement couiplét6e pour vérifier 
iü pureté des produits co~ririierci~ru'i. 

On a ohjecté que, les jus de tabac étant des solutions déjhcon- 
centrées de nicotine, il était inutile de passer par la pri:cipitation 
silicotungstique, et qu'on pouvait procéder d'eiiiblSe à l'enlraîne- 
merit e n  présence de la magnésie. 

C'est oublicr que les jus  de tabacs renferment, à. 1'Stat de scls, 
des quantitds d'ammoniaque et de riléthylaiiiine qui,  passant à la 
distillation avec Iü nicotine, fournissent, lors d u  titrage alcalimé- 
trique, des chitrres siipCrieiirs k ceux que fournirait la nicotine 
seule. Il es1 donc irdisperisable de piecipiler préal;iblerrieril I'al- 
caloïde par  l'acide silicutungstique. A une  dilution convenable, 
cet acide ne prkcipite ni l'aiiiinoniaque, ni la iiiéthylairiirie. 

I lans le cas, qui  ne se rencontre gukre dans la pratique, où le 
taux d'airimoniaque atteindrait u n  cliifFre trks dlevé, plus de k a 
5 p. 100 p a r  exemple, il se précipiterait un  corilposé cristallin 
q u i  est  sans doute u n  silicotungstate douli!e d'ainrnoniaque et de 
nicotine ; on évite cet incorivénient en diluant la liqueur B ana- 
lyser.  

L e s  expériences suivantes montrent  qu'en présence de  sels 
ammoniacaux,  l'acide silicolungstic~ue permet de ssparer quanti- 
ta t ivement  1ü nicotine. 

SOI.CTlOSS CONTESAST 1 ) 4 5 S  25 C C .  
-h 

ammoniaque nicotine 
(sous forme (sous foriuc sicor~ss DOSÉE 

de  chlorhydrate) de tartrate) (methode pondérale) 
- - - 

Ogr. O00 Ogr. 0 2 3  O gr. 0249 
O 025 O 0%; U 6230 
O 123 O OP3 O 0251 
O 500 O 0 2 3  O O230 
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O n  a, en deuxii:rne lieu, ohjectii que la illéthode peut conduire  
à des résultats erronés lorsqu'on se trouve en prisence de nico- 
iioa falsifikes. On sait, en effet, que,  les inanufactures de  I'Etiit 
n'aymtpprodiiit que 12.000 kilogr. d e  nicotine pure e n  2910, et 
n'en pouvant sans doute obtenir plus de 100.000 kilogr. en 1911, 
alors que l'agriculture en réc lan~e  au  moins 300 000 ltilogr., o n  
se trouve dans l'obligation de  laisses pénétrw e n  France des jus 
de tabac étrangers ; certains de  ces jus sont  additionnés fraudu- 
leusetnent de p y i d i n e  ou d'homologues dc la pyridine; o r  l'acide 
silicotungstique précipite la pyridine. La mbthode n'ayant pas 
été c r i k  en vue du conlriile rle produits industriels, il n'est pas 
6urpren:irit qu'elle puisse, suc ce point, se trouver en déf;iut,rnnis 
il  est facile d'y remédier.  
La nicotine possède, comme on sait ,  un  pouvoir rotatoire 

élevé; la pyridine, au contraire, ou ceux deses lioinologues qu'on 
pourrait employer, sont inactifs s u r  l a  lurriiére polarisée. En 
superposant au dosasr. volumétrique un  dosage optique, on décè- 
lera aisément l'addition de siibstmces inactives. L'uri d e  nous 
s'est pnrticulikremeat préoccupé d'étudier expérimeritalenient 
~Ate qucsl i~n (4). 

Le h a g e  volumétrique éiarit fail au  moyen de la liqueur sul- 
furique, coinrile nous l'avons décrit, on pr6cipite à nouveau, au 
moyen de l'ncidesilicotungstique, 1'alc:iloïde qu'on vient de titrer. 
Ici la s4diiiientation ne se fait pas  trbs bien, B cause de  la t r o p  
grande  pureté du rriilicu. 11 est alors avantageux, non seulement 
d'nciduler par 11C1 coiriine d'hahitudc, niais encore d'additionner 
la liqueur d'un électrolyte convenable : 1 à 2 p .  100 de chlorure 
d'niimoniuni conviennent particuliérenxnt bien. Le silicotung- 
statedenicot.ine est recueilli, l:ivC.., dAcompns6 piir la soude diluée; 
la eoluliori, rerifeririant la riicotine libre, est introduite dans u n e  
pblite ariipoulc 2 décantation et agitée avec du chloroforme ; on 
ipuiçe en 3 fois avec une qu:mlilé de  clilorotbrrne suffisante 
psiir que la solution ctiloroforniique de nicotine occupe u n  
rolunie final de 3 ou 1 Occ. C'est cctte solution chloroforniique d e  
nicotine qu'on examine nu polüriint!tre dans u n  tube de  2 ou de 
2 décimètres. Le pouvoir rotiitoire spécifique de la nicotine en 
solution chlorofoririique, à la température de  20"eet b la concen- 
tration d e  1 2 p.100, est de 26155s. E n  appliquant la formule 

al. 
connue p = - , on déduit facilement de  la déviation o h s e p  

' U J U  1 
r ?e  cr le poids de riicotiile. 

( i l  M. J.LVIZTIEH. Sur l 'esxti des nicotines coinmerciales (Soc. cfsim, 
séance du  12 mai 1911, e t  Bull. des sciences phurm.. mai 1911). 
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Le poids ainsi trouvé doit coïncidtir sensibleinent avec celui 
donné par  le dosage volumétrique. 

On peut combiner également Ir: dosage optique avec un dosase 
pondtiral. Pour cela, au  lieu d e  décorriposer le silicotungstate 
:ilcaluïdique par  la soude, on le décompose par  I'airimoniaque 
i 5 p .  100 (la dci,composition est plus lente qu'avec la soude); on 
épuise cette solution ainrnoniac:ilc a r e c  le ctilorofornle pour e h -  
tucr, coinriie précédemment, le dosage polarim@trique; la solu- 
tion aqueuse renfermant le silicotungstate d'amtnoniuin est, 
d'autre part,  évaporée; le résidu est calcin&, et  le mélange d e  
S i02  + \V03 est pmk Son poirls, multiplii: par  le facteur 0,1139, 
donne In nicotine correspondanle. IAe chiffre trouvé doit coïncider 
avec les deux prticklents. 

En rCsumé, la certitude d e  la puret6 du jus de tabac esainid 
résulte de  la coïncidence des chiffres obtenus dans le dosage 
optique avec les chiffres obtenus d a n s  les dosages voliimPtrique 
e t  ponrltral. Lorsqu'on utilise, pour vérifier I'exnctitude de la 
méthode ci-dessus, des solutions (le nicotine pure, on constate 
que les trois procédés de dosage fournissent des chiffres concor- 
d a n t , ~ .  Avec le jus  de t a l ~ a c ,  In concordancc est u n  peu moins 
rigoureuse. Le fait que 1:i nicotine, de  be;iucoup le plus abondant 
des alcaloïdes d u  tabac, n'est c c p m i a n t  pas  l e  seul, explique 
sans doute suffisamment les petites diK6rences trouvées. Mais 
les résultats restent néannioins trés satisfaisants. 

Iiitonicetion c a ~ ~ i r i n i c n t ~ l e  pmr l'acide oraliqiie; 
rÇpartitiou du polnoil daas l e s  dilïérenlsi urgaiies. 

Par MM. SARVONAT ~t ROCRIER. 
(L~boraloire de chimie de  la clinique d u  professeur T É I S S I ~ R ,  de Lyon). 

L'iritoxication p a r  l'acide oxalique est reliitivement rare; 
aussi les données analytiques qui  la concernent sont-elles peu 
riorrilii~euscs La syrnpturnatologie (le cette i~i to~icat ior i  se traduit 
en @ 1 6 r a l  par  deux ordres dc s y i n p t h e s  : les uns, locaux, se 
inanifeslant par  une  irritatic~n des voies digestives ; les autres, 
g é n é r m s ,  consistant en cyanose, collapsus cardiaque, parfois 
conla. .\ ccs accidents s'ajoutent quclquefois des localisations 
nervoiises (tremblements, secousses, convulsions, etc.). Ce: 
inanifcstations sorit peut-?Ire plus frCquentcs dans l'intoxicatio~ 
cxp~~ri i i ienlale  ( 2 ) .  

( 1 )  boss au oc^ et  R o u n i ~ n .  Prooince ~?iedicclle, 24 dkceinhre 4810. 
Kosrnr et K ~ s s x m ,  d v c h .  f .  palholog. Anal . ,  LXXBIII ,  1879, p. 109. 
CHRISTISON et Corur>~, Edimburgh med. Jm~ r n a l ,  1823, X I X .  
kocir, Arch. f .  exp.  Path.  B e l . ,  XI\'. 
PAULÇS, Thei  Gatlingen, 1897. 
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Par contre, les données analytiques qui  seraient susceptihies 
tl'rxpliquer ces accitlent,~ sont plutlit rares. Noiis ne connaissons 
q u ' u n e  analyse d6jà ancienne de Bischof (i),  qui se rapporte, d u  
reste, a des cas d'intoxication suraigu?. Voici ses résultats Ics 
plus typiques, que nous avons calcul8s p. 100 d'organes, afin de 
pouvoir les comparer aux  n0t i .e~ : 

Cas 1 Cas II C J S  II1 
Esloniac et  conteriu.  . .  2,1 1 0,09 
Simg . . . . . . .  0,46 0.21 
Fuie. . . . . . .  
Ciriur . . . . .  ? 1 , 3  

0,059 
" i n . .  : 0,65 
Rate .  

. . . .  j 0 , l l  

. . . . . . .  
Ci:rwau . . . . . .  O 
Urine . . . . . . .  0,19 O A  

Xous nous sommes proposé d'étudier la dpart i t ion de l'acide 
axalique dans les divers organes, et en particulier dans le sys- 
t h  nerveux. 

Cri chier1 de 18 kilos a reçu des doses croissantes d'oxnlnte de 
soude niélangé h ses aliments : ig r .80  (Ogr.10 p a r  kilo) pendant  
quatre jours ; 2gr.70 pendant quatre autres jours ; 3gr.60 pen- 
dcnt les trois jours suivants ; 7gr.20 pendant trois autres jours, 
soit ,  en tout, 50gr.40 en quatorze jours. Les derniers jours, cet 
ariirnnl a présenté de I'abatteinent, de la diarrhée sanglante 
assez marquée, du dCgoÛt pour les aliments et,  h la fin, il ne 
p r e n a i t  certainement pas  toute la dose qu'on lui donnait.  Au bout 
rie ce tenips, le chien a étt': sacrifié par  saigrite de 1'arti:re férno- 
rale. el I'organisnie a été lavé en injectant de la solution salée 
physiolugique dans la veine fémorale jusqu'à ce que le liquide 
revienne par l'artére ;'1 peine coloré. A l'autopsie, les ~ i s c è r e s  
etrient blancs, piles, presque complètement exsangues. Xous 
avons dosé, dans les divers organes, l'acide oxalique piir la 
inithode de Salkowski (Pricis de trchnique de Morel) : 

Ceschiffres montrent l'intensité avec laquelle l'acide oxalique 
abandonne le sang pour se fixer s u r  les tissus. La localisation 
dans le rein Ct,ait connue depuis longt,emps, el. elle s'expliqne 
facilernerit puisque c'est p a r  cette voie que  s'élimine le poisori. 
La localisation nerveuse est moins connue, mais elle est intéres- 
sante à rapprocher de deux faits cliniques : d'abord la coexis- 
lence fréquente de l'oxalurie et du nervosisme chez les jeunes 
sujets, sans qu'on puisse préciser lequel de  ces deux phério- 
mènes  est la cause de l'autre, et, d'autre part,  la présence, dans  

(1) Berichte der  deut. chem. Gesellschaft, 1883, XVI, p .  1350. 
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- 228 - 
certains cas d'intoxication, de  syiiiptijtnes nerveux dont nous 
ferons ailleurs l'étude cFiniqiio e t  expéritneritale. 

en  l'oids en aiillig ip.100 ù'orgaoe 

Sang . . . . . . . . .  52 O, 33 O, Di7 

Fragment de foie . . .  185 18,41 O, O98 

Deux poumons. . . . .  163 17.39 

Deux reins. . . . . . .  $ 4 5  l 32,92 

Fragments de nerfs . ./ l 2  1 3 

Cerveau . . . . . . . .  

Ilbterruinalion da dcgrk réck des spiritoeux 
saos  dia~lllmtion, 

Par M. Bwis,  
Chimiste principal au Laboratoire central 
du  service de la répression des fraudes, (1) 

Oüns une note parue dans les Annades de c h m i e  ancdytique d u  
15 avril 1912, 11- C. Ordonneau donne une formule permettant 
de  calculer le titre alcoolique réel des eaux-de-vie sucrées, s m  
distillation, connaissant le desré apparent et  Io. quantitéde sucre 
renfermée dans l'eau-de-> ie. 

Soit : 
d' la densité de l'alcool réel ; 
a' la densité de l'alcool apparent ; 
ç le sucre en graiiirriee par litre. 
On a : 

df = a' - Q,3G7 C. 
On passedu degré apyareat (a) 9. la derisité de l'alcool app- 

rent (af) et inverseinent de la densit-6 de l'alcool réel (d l )  au  titn 
alcoolique réel (dj au mayen des tables publiées par le Bureau 
des  poids et mesureu, tables qu'on trouve dans La plupart des 
oiivriigcs traitant de l'analyse des alcools. 

(1) Annales des fa'alsifimtions de mai 19,li. 
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La quantité d'alcooi ainsi masquée h I'alcoornc%re p a r  le s u c r e  
ou l'entrait prend le nom d'ubscw-alion. 

31. Ç. Ordonneau fait remarquer & ce siijrit qiie la forrriule 
donnie par N Blarez dans le mPme but  ( f o r ~ n u l e  indiquée 
dans In riiéthode officielle d'analyse [les spiritueux), outre son 
iiianyiie de simplicité, présente le grave défaut d ' h e  inexacte 
pour les mélanges contenant de fortes doses de  sucre, e t  il 
s'étonne rri6rnc dc voir ligurer ccttc formule dons les procédés 
officiels d'analyse des  eaux-de-vie. 

Il nous a paru utile, dans la présente note, tout en rendant  
justire h l'e1;1ctifude dc  la méthorie d e  M. C. Ordonneau e t  A son 
utilitC daus certains cas p?rticuliers, dc mettre les choses mieux 
au point, en montrant  que  la formule de 11. Blar-ez répond pnr- 
fiiiteinerit au but  qui  lui es t  assigné dans la méthode officielle 
d'analyse d e s  aloools. 

Rappelons ici la formule de JI. Blarez : 
Soit : 
A le degré r6el d'une eau-de-vie; 
a son degré apparen t ;  
E I'extrail en grarrirries par litre. 
011 a : 

A = a + E a .  
a étant un coefficient variable avec le titrequelconque appa- 

rent d e  'l'eau-de-vie. Dans la pratique, le tableau des valeurs 
dc xse rkduit ù une dizninc de nombres coi.respond:int auxvaria-  
fions de a de 20 en 20 degrés. 

C'est probablcrnent en cette variabilité des valeurs de a que 
iésidc le manque de simplicité reprocli6 & ct:l.t.e méthode par 
II. Ordonneau. E n  fait, la majorité des eaux-de-vie de consorn- 
nintion titrant entre 30° et 60; les coefficients employés prati- 
quemeni. se réduisent à 3 ou 4 a u  maximum. L'exactitude de la 
foriiiule de M. Ordonneau n'est pas à discuter, car  elle est basGe 
sur des lois physiques, mais elle ne peut s'appliquer, o u  da 
moins ne garde toute sa rigueur que dans le cas de spiritueux 
dont l'extrait est constitué p a r  du saccharose pur .  

Or, il ne faut pas  oublier que l'extrait dcs eaux-de-vie est 
constitué, dans la majorité des cas, par  un mélange colliplexc de  
sucre, de caramel, de  tannin, d'extraits vEgétaus divers, de  gly- 
cérine, etc. ' 

A cc point de  vue, la formule empirique de M. Blarez, vrai- 
seinblablement basée s u r  un  grand nombre d'expériences faites 
sur les divers types d'eaux-de-vie commerciales, se trouve, p a r  
cc fait même, convenir mieux que la formule de  M. Ordonneau h 
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la d6tcriiiin;ition du degré réel des eaux-de-vie proprement dites. 
Son application, dans ce cas, nous a d u  reste toujours donné 
toute s:ilisfnclion. 

Elle ne peul,  e n  effet, coriirne le fait reinarquer JI. Ordonneau, 
s'appliquer aux  mélanges alcooliques contenant de fortes pro- 
portions de sucre, mais nous venons d'expliquer que tel n'est pas 
son I~ut, ,  cette formule ayant  été ét:hlie uniquement pour les 
eaux-de vie proprement dites, dont l'extrait ne varie en générnb 
que d e  ri 2Ogr. au  litre, teneurs pour  lesqucllcs 11. Ordonneau 
adiiiet du reste son exactitude. 

Pour les liqueurs dans  lesqne!les l'extrait est constitué en 
rriajeuu[ partie par  du sacctiarose, la formule de II. Ordorineau 
devi*:i Ctre appliquée si l'on veut déterrriirier l'ol~scuralion sans 
distillation, ou bien vérifier le degré réel après distillation. 

:\ ce point de  vue, il serait  utile de la voir figurer dans la 
mélhorlc officielle d'analyse des spiritueux 5 coté de celle d e  
,II. Hlarcz, cn indiquant qu'elle devra  étre appliquée toutes les 
fois qu'on se trouve en présence d 'un spiritueux riche en saccha- 
rose et dont  l'extrait est presque uriiquement constitué par ce 
snccliaroso. 

Llaiis 1 : ~  plupart des cas, ces deux forrriulcs n e  doivent servir 
que pour vtJrilier le degré réel, car  il n'y a qu'une seule miithode 
pour le dCterriiiner avec exactitude : c'est le procédé par distil- 
Iatioii. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRAAÇ AI SES 

Réncdinn très sensible d e  l'acide Ibrniiqoe. - 
AI. l)TsSl(il:S (Bulletin de la Société de pharmacie de Bardeaux 
d'avril 1!)1 1) .  - XI. Corninanducci a montré (1) que l'acide for- 
mique donne ii froid, en présence d'une solution de bisulfite de 
soude, une  coloration jaune clair ; L chaud ,  la coloration est 
jaune-rougciiître, e t  il a proposé d'utiliser cette réaction pour 
reclierclir~r I'iicitle forniique dans  le formol, l'alcool inéthylique 
e t  l'acide acétique. 

31. I)eni$:s :r étudié le mécanisme d e  cette rkaction, qui est due 
à In production d'acide hydrosulfureux prenant naissance par 
rkduciion (lu bisulfite de  soude sous l'influence de l'acide fornii- 
que .  En ell(:t, de mSme que les solutions d'hydrosulfite ou d'acide 
h y d r o s u l f ~ ~ i ~ c u s ,  le liquide obtenu e n  traitant l'acide forinique 

( 1 )  Vr i i i  . ln~irc. les de chimie analyliqiie, 1903,  p .  306.  
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par le bisulfite de soude transforme instaiitünéinent I'osgli6iiia- 
Iinc alcaline en liérnochromogèn~, d6colore le bleu de iiii:thyli:ne 
et le sulfate d'indigo et donne à chaud, avec le sulf;ite de cuivre, 
[le l'hydrure cuivreux et du  cuivre colloïdal. 

JI. Llenigès a eu l'idée d'utiliser cette propriété dtcolori~rite 
pour tfnnner IL I i i  i-taction de h l .  Comniandiicci iine plus grande 
sensibilité. Le bleu de méthylène est ln rnatière colorante h 
laquelle il a donné In prirS6rencc. II prcrid. par  exemple, 50cc. 
[le solution d'acide Sorniique au  ceritiérne, qu'il  additionne de 
5 gouttes d'unesolulion aqueuse debleu de rnéthyléne IL 1 p.3000; 
i l  fait bouillir, et il ajoute i~rirriCdiaternerit 3 gouttes d'une solu- 
tion de bisulfite de soude à 3G0-400 Baumé ; il i igik, ct l'on voit 
le liquide blcu se r lkolorer ;  cette décoloration cst d'autant plus 
rapide que le liquide essayé est plus richc en acide formique. 

On peut ainsi déceler jusqu ' i  2 milligr. d'acide formique par  
cc. de solution ; on peut pousser cncoreplus loin la sençihililé en 
prenant dans LUI tube 5 cc. du  liquide essayer ; on prend 
clans un autre  lube ? c c .  d'eau distillée; dans chacun des deux 
tubes, on ajoute 5 gouttes de solution d e  bleu de niéthglkne i t  

lp.5000; on porte les deux lubes d a n s  un bain-miiric d'eau 
bouillante; au  bout de 2 à 3 minutes, on ajoute dans chacun des 
deux tubes J gouttes de hisulfite de soude, et l'on reporte les tulies 
dans le hain-iiinrie; au boul de  20 ù 30 secondes, or1 les exn- 
mine; si la décoloration est égale, on peut conclure A t'absence 
de l'acide formique dans  le liquide cssagé; si, au  coutraire, le 
liquide essayé renfermait seulement O gr.70 d'acide forinique 
par litre, il est seul à se décolorer. 

Il est bien entendu que ,  si  la solution formique &ait alc;ilirie, 
il faudrait l'acidifier avec HCl ou SOLl12 ail dixiime. 

Le hisulfite de soude seul, au  bout d'un temps plus ou iiioins 
long, décolore les solutions diluées dt blcu de méthylène, mais ln 
décoloration qu i  se produit se fait suivant  u n  mode spéci:il qui  
reiid le leucodérivé irréversible sous l'influence de  l'oxygène de  
l'air; il ri'eri est pas de r r i h e  lorsque la décoluratiori tnst obtenue 
avec l'acide hpdrosulfureux cornme celui qui provient de  ln 
rkduction du bisulfite de  soude par  l'acide formique; dans  ce cas, 
le  leucodérivé formé reprend la coloration bleue priinitive par  
agitation avec une certaine quantité d'air.  

DOS HI^^ du pliospliore total dans le l a i t .  - 1111. I<oIi- 
DAS et ' ïOUI>l, . lIX (Comptes rertdzrs de I'Acndimie des sciences 
di1 27 rriars 192 1 ) .  - Le phosphore existe dans le lait sous la 
forme organique, B l'état de lécithines, de nucléines, c h . .  r t  soiis 
la  forme minérale, B I'état de  phosphate de chaux .  

.lu point de vue physiologique, il est intéressant de  pouvoir 
dilférencier e t  doser exactement le phosphore orgnniquc et le 
pliosphore minéral.  
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J I  seniblerail que le doknge du pliospliore bl;inc minCral puisse 
Ctre efictiié directciiient sur  les ceiidres d u  lait, mais cette 
inaniFre d'opérer n'est pas exacte, attendri que l'acide pliospho- . 
rique cont~r iu  dans Ics cenrliw rtipi7ésente la totalité. du phos- 
pliore ?LI bit, c'eat-â-11ii.e le phosphore orginique et. le phosphore 
iiiiiitkal. 

Pour  le  tl6inoritrt:r, JIN. Uordas et  'l'oaplairi ont doab l'acide 
ptiospIioi,iqiie : 1 h u r  les ceiidres d u  lait obtenues au  ronge 
.oiiil)i,e: 3n dans le 1ni:toçé.i-nin s i l ) ' ~ ~ ~ !  apr's conpliilion d u  lait 
II ;LI-  1':iciile ti~iclilui~nc~itiq~ic: ; 3'  srir le co;iguliirn sépir.6 du sérum 
111 ticthlent 

Lc 11os;igc dc  I'nciilc phospliorii~iie dari.; le Inctosi:.ruiii a étC 
fiiit s u r  1i.s coiitlres piv\-c'niirit de la ciilci ri:] tion de l'exliiiit sec 
de re lic~riiile : i l  repréwnte l'acide pliospliorique inini.i*;il. I'our 
le dosage dii piiosptiore org;iniqiie contenu dans le conplum 
(I~eui-ie-ci~skine), JI '\I .lIuidiis e t  'I'ou plairi ont c:iriployé la ilikttiode 
rl~ii consiste il oxyder pri:ali~l)lenierit les inati?rc>s nr~nriiiliii7s par 
l'acide nitrique e t  le perin;tiig;innle de potasse. 

3.uic:i les résri1t;~ts obtenus : 

Sur les cendws totaleï .  . . i gr.Gli3 de P?O' par litre de  lait. 
Duns  lc  lactovirurn . . . . 1 279 - - 
])ans le coagulum . . . . O 319 - - 

Si l'on ajontc les quaritilCs d c  P L O j  trouvCes dans le lacto- 
s6rurn et dans le c o i i p l u m  (1,279 i- 0.319), on arrive i 1gr.598, 
soit une différence prpsque nulle si l'on cornpart: avec le noiii1)re 
i gr .  lifi.3 trouvé clans I 'nnn lye  des cendres lotales. 

Ces rku l tn t s  ont étii c0nfirmé.s p a r  un  grand nombre d'essais, 
e t  en prenant des laits rcnfermnnt des quantités &levéesde phos- 
phore. tels qne celui fourni par une 1-aclie w n a n t  de &lcr, 
l ~ i q ~ i e l  coriteniiit 3 gr.30 de P20"tntal p a r  litre. 

; \ I l l .  LIordai et 'I'riupl:iin ont ,  en outre, contiGlé les résultats 
c)l,tr:rius p:i~. eux en t:~rnp;ir:irlt le (10~ilgt: d(: l 'i~çiile phospl1orique 
f ' ; ~ i l  su r  les ccntiim ai-cc cclni fait tlirecArincnt sur  le lait aprEs 
oxydation préalable des matii:res organiques; dans  les deuxcas, 
les résultats obtenus ont étk identiques. 

En cié.finitive, pour le lait, lorsqu'on fait les cendres, on ne pro- 
voque aiicune disparition du  phosphore p a r  l'action du  charbon 
s u r  les phuspliates, e t  In iiiatière grtisse ii'entraîrie aucune partie 
d u  pliosphore à I ' i tat d e  coinl~inaisnn volatile. On possède donc 
u n  moyen siiiiple rie doser le phosphore total d u  lait, qu i  se 
retrouve tout entier dans les cendres. 

Qnelqiies rkciciiriis tlc Imclde  qaioiqae. - 11. R E K ~  
GCYO'I' (Btrllelin di! ln Socidtri. de phamiocir: d e  IZ»i~rleni~.?: de février 
] ! II  1).  - L'ixitle quinique Ctant actuel len~ent  usité en thérapeo- 
t i q ~ ~ e ,  il est int i ressant  de  le carnçlériser p a r  cerlaines réactions. 

Ce corps, de poids niolkculaire égal à 192, s une saveur aci- 
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d ~ d é t ~  m p p d n n t  celle de I'iicitle citriqiie ; sa solution aqueuse se 
couvre nipidemernt de inucorinées qui font subir h I'acitle qui- 
nique la fermentation pr-otocnl.échique. 

Comme réaction car:ict(!ristique, RI. Guyot p i ~ n t l  dans u n  I u h ?  
~ C C .  d'une solution d'iici'dp: q u i n i q w  K / l O  ; i l  iijonte 25 cc. de  
SOLI12 pur ct 1 goutte d e  solution sulfurique de résorcine ; 5 frwid 
il ne w produit aucune kirction appweiite,  rr i i i ia  ii ctiaiid il se 
forme une fluorescence verte, persistant assez lot)gl.einps ; a u  
spectroscope, on observe une bande d'alisorplion diina le vert. 

Cette r h c t i o n  peut être inversée e t  servir il déceler I i i  résor- 
cine.  Pnrirri les dipliénols, I'hgdroquinonc ne Iii prksentr: pas Ce 
n'est pcrurtxril p i e  une  rtiactiori propre k la ikwrcirie, p~iisque 
les naphtols u e t  $ In donnent dans les rniines ccnclilions et ave t  
le m21m spectre. 

SOsI17 donne ctioud, avec une solution d'acide quiniquc, une 
coloi~ntion verLe, mais  t a n s  fluorescence ; s i  I'on projette diiris le 
mSlange une parcelle d c  nnphtol f3, il se développe uric teinte 
rose p a s s m t  au rouge vif, se clirtachnnt sur  le fond vert. C'est là 
nne double coloration ; si I'on chautre, la fluoie.wence apparai t .  

JI. Guyot a essayé la rnCirie réaction avec les ph6nals (acide 
p h h i q n c ,  pyrogallol, etc.),  et avec les alcaloïdes à fonctions plié- 
noliqiies (codéine e t  rriorpbime) ; In coloration rouge se  produit, 
mais on n ' o h e r v e  pas de fluorescerrce. 

En traitant l'acide quinique piir la  chaux,  portant le niPlange 
h une terripérature assez élevCe e t  ajoutant AzO'kI, on persoit 
l'odeur de la nitrobenzine (essence de m i r h n e ) .  

P ~ F  distillation séche d e  l'acide quinique, on obtient I'hydro- 
quinone ; cette dernière se produit aussi en chnufbnt  une sakir- 
fion aqueuse de  cet acide avec l'oxyde puce de plomb. On carac- 
térise l'hydroquinone p a r  la coloration rouge obtenue avec SOLIF 
k chaud. 

Avec la sonde et I'alcool, on abtient une coloration verdi t re .  
Avec un mPlange de SOtJ1%t de  formol, on olisefve une cob-  

ration b m n  clair. 
Avec une solution siilfiiriqiie d'acide tongsliiyue, il s e  p~odubt  

nne coloration violet-ainethyste. 
, i w c  le perçhl.orure de  fer, i l  se praduil une colo~il ioi i  verte, 

due h la iorinntion de quinhj-drone. 
Si l'on v o ~ l ~ i t  doser l'acide quinique, on se souuiendmit qu'il 

est rnonoliiisique, et I'on h a i t  le  titrage couir~ie [iour les acides 
forts en présence. du tournesol ou d e  la phénolphtaléine comme 
indicateur. JI. Guyot préfére la phénolphtaléine et emploie une 
solution alcaline trhs d i h é e  PijiûûûO. 

Les échantillons que M. Guyot a eus a n a l y w r  étaient purs. 

ProcédB permettirnt de néparer I'orol1El0ne d'avec 
sen ehreniogéuc. - M .  GRI3ZUERT (Soeidé de pknnnncie rk 
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Pa,%, séance  LI 1 er mars  291 2 ) .  - L'urine fraichenient émise 
ne renferme jamais d'urobiline; celle-ci ne s'y trouve que par 
oxyd;ltion d'un chromogéne spécial, que  l'urine renferme acné- 
ralement et  auquel on a donné le nom d'uro6ilinogGne. Ce chru- 
mogéne est très soluble dans le chloroforme, cc qui  justifie I'cin- 
ploi de ce dissolvant pour In recherche de l'urobiline. Le procedé 
le plus eiiiployé consistek açiter l'urine avec d u  chloroforme; on 
dissout ainsi I'nrobiliriogéne, qu'on transforme cn urohiline à 
l'aide d'un oxydaiil i~lpproprii'; on caractérise alors l'iirnbiliiie par 
la fluorescence verte q u i  apparaît  dans la solution chloroformi- 
que au contict d'une solution alcoolique d'acktate de zinc. 

On p ~ i t  encore dkt i lcr  I'urobilinogène en chaufi'ant Ibgèrement 
la solution ctilorofoririiquc avec une solution alcoolique de para- 
diiiiéthylarnirlo1)enz;~liléliyde R3 p .  200, additionnéede son volume 
d'IICI ( r i n c t ~ f  d'Ehi.1rc.h'). Si l'on verse 3 ou 4 gouttes de ce rhctif 
dans  I cc. environ de liqueur chloroforrnique, et si I'on ajoute 
1 cc. d'alcool S 9à0 pour obtenir une solution homogène, le chlo- 
roforme se colore en rouge-pourpre s'il contenait d u  chromo- 
gène. Dans les rnérries conditions, I'urobiline ne donne aucune 
coloration. 

Cette rchction se  produit aussi avec l'indol; elle est néanmoins 
corniriode pour suivre le sort de I'urobilinog2nc dans l'urine. 

Ce n'est qu'exceptionnellerrient qu'on trouve de l'urolbiline 
libre dans  l'urine ; le plus souvent, lorsqu'il s'en est forriié une 
certniriequarilité sous l'influence d'une oxydation du chromogéne, 
cette urobilirie rencontre dans l'urine elle-iiiéme des substances, 
prohnbleiiient d c  nature alcaline, avec lesquelles elle forriie une 
combinaison insoluble dans le chloroforme ; de sorte que, le 
plus fréquemment, un  simple traitement a u  chloroforme per- 
met  d'obtenir le chromogène seul, tandis q u e  l'urobiline reste 
dans l'urine à l'état de  combinaison; niais si l'on acidule préala- 
blement l'urine, cornnie l'indiquent l a  plupart  des procérlés de 
recherche de I 'urol~iline, celle-ci est li11i:rt:e de sa  r,onihinaiscin 
alcaline et se dissoul d m s  le chlorofornie, en niénie temps que  le 
chromogène non oxydé. 

On peut  cependant sEparer l'urobiline de son chromog2ne en 
procédant de la rrianiére suivante : on agite une  solution chloro- 
formique de ctirornogiine avecune solution aqueuse d e  phosphate 
disodique bien neutre à la pbériolplital~irle; l a  solution de chru- 
rnogène ne cède rien à l a  solution aqueuse, tandis que, dans les 
rnémes conditions, l'urobiline passe dans  la  solution aqueuse. 

P a r  contre, si l'on emploie une solution de soude très diluCe ou 
bien s i  l'on Goute quelques gouttes de solution d e  soude au 
dixième à la solution de  phosphate disodique, le chromogéne 
passe entièrement dans  la solution alcaline. Si I'on acidifie ensuite 
cette solution p a r  u n  acide non oxydant par  lui-mdrne, l'acide 
phosphorique p a r  exemple, et si  l'on agite avec du  chloroforme, 
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le  chromogCne inaltéré repasse en solution chloroforiniqur, avec 
toutes ses propriétés. 

Yoicicomment on peut opérer cetteséparation : on épuisel'urine 
par le chloroforme ; on filtre la liqueur chloioformirlue s u r  un 
tarnpoii de colon bien sec ;  on ajoute à cette liqueur filti+e voiitte 

9 .  
h goutte une solution alcoolique d'acétate de i i n c  ail millierrie, 
jusqu'i cc quc le troublc qui se produit a i t  disparu ; l 'apparition 
d'une fluorescence verle indique I:i présence de  I'urobiline ; dans 
ce cas, le chloroforme est agit6 avec quelques cc. d'une solution 
Iiirv neutre de phuspliate disodique, qui s'empare de l 'urol~iline ; 
le chli~roforiiie db,cant,é ne donne plus de, fliinresr:ence avec I ' d -  
tate de  zinc, iriztis celle-ci apparaî t  dès qu'on ajoute au niélange 
une trace d'iode, qui oxyde le chromogène, si l'urine cn con- 
tient. 

11 résiilte de ces observations que  l'urobilinog6nc est rrioins 
sensible que I'uroliiline elle-niPnie à l'action des alcalis et qu'on 
peut le retrouver dans  u n  milieu où  I'urobiline n'existe qu'A l'état 
de combinaison, par exemple dans les urines neutres ou méme 
alcdiries, tant que cette alcalinité ne dépasse pas celle des phos- 
phntes birriétalliques. 

Lorçqueil'alcalinité dcvierit sensilde a la phénolphtaléi~ie, le 
chriiriio=ène entre ii son tour  e n  combinaison etn'est plus enlevé 
par lechloroforme, mais  on peut le lihkrcr en acidifiant le milieu 
par l'acidc phosphorique. 

Xoiivc-llc C u l n i f i c m l l o i i  do lait par aclditlon de 
rrtiiasc dc coco (Annales  des falsifications d e  janvier 1 Y 1  i ) .  - 
O n  vient de s i p a l c r  en Uclgique une falsification du lait, qui  
consiste h rernpl;~ecr une partie du beurre p a r  la graisse de coco ; 
pour  effectuer ce mélange, on se sert d'un appareil spécial, qu i  
piil\irise soiis pression en gontteletles inicroscopiques le lait  
écrémé additionné de  graisse de coco maintenue au-dessus d e  
son point de fusion. Cette opération a reçu le nom d'homogini- 
sation. 

Cne administration charitable avait mis en adjudication la 
fournitiire du lait destiné des nourrissons, et elle exigeait u n  
minimurn d'extrait sec de  12 p. 200, comprenant les proportions 
mininia suivanles des éléments du lait : 

Beurre . . . . . . . . . . .  3.20 p. 100 
Lactose . . . . . . . . . . .  3,50 - 
Matières azotées . . . . . . . .  3.40 -- 

. . . . . . .  Matikres minérales 0,73 - 
I,'n échantillon du lait fourni p a r  l'adjudicataire, a n a l j s é  p a r  

41. Ledent, donna les résultats suivants : 
Extrait sec . . . . . . . . . .  9,878 p. 100 
Matière grasse. . . . . . . . . .  3,iO - 
Lactose . . . . . . . . . . .  3,5Q - 
4lalièrcs a ~ o t é e s  . . . . . . . .  1.08 - 
Malibres minérales . . . . . . .  0,50 - 
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Fr:ipp& de  t'anorrnulité dc cette cornposition, il eut l'itike de 
faire porter soi1 exaiiieri sur. la iiiiiti6i.e grasse ; i l  en f i t  1 'e~ti .x- 
t ion par  1'6ther, puis i l  fit des recher.ches qui lui donnhmt les 
r6sultats suivants : 

. . .  Indice il'acitics volalils solutiles 13,9X 
. . . .  - de rbfraction à 10D. 41,s 

. . . . . . .  - de Crisiiirir 46 
. . . . . . . .  - acétique 36 

La tiistil1;itiori des acides volatils s n l u l ~ l e ~  rivait enlrninP h e m -  
coi113 d'acides volalils insolubles (cnract6ristiques d u  coco!. 

Lorsque l'indice d'acides vol:itils d'un beurre pur est de 23 ou 
24, I'iiidiee de  rkfrnetion est au moins d e  42, et la diminution 
de cet indice indique l'addition de beurre de coco. Lcs iridices 
de  Crismer et acétique ne correspondaient pas tlavantogc R ce 
qu'ils atmlient dû &tre si le lieiiri-e ava i t  fit6 pur. Ln iiistiCre 

grasse.du lait analyse devait donc contenir JO p. 100 de graisse 
de coco. 

JAe marchand: avait d'abord écrémé son lait  A moitié, ou 
mieux il avait mélangé par  moiti6 d u  lai l  p u r  avec du lait com- 
plhterilenl é c r k n é  dorit la niatiiire grasse avait été reinplncke par 
In p i s s e  de  coco. II ful poursuivi et, pour  se tfkfendre, il pro- 
duisit des huHelins d'analyses constatant que son lait était piir. 
IL est évident que le chimiste qui avait fait l ' a n a l y ~ e  s'était borné 
h faire les essais ordinaires, sans  se préoccuper de la composi- 
tion de la matikre grasse ; néanmoins, le Tribunal ordonna une  
eontre-expertise, qui confirma les résultats obtenus par M.Ledent.  

REVUE DES PUBLIGATIOBS ETRANGERES 

Beclierelie de I'rrolde ~rsCuique cri p r h c n c c  de 
I'aciilc pliowphorique. - A l .  C. M,il)EI~Nh (At l i .  R, Accad. 
d e i  Lincei, 1910, p. 68). - Une petite quantité de la solution 
contenant les seks alcalios d m  deux  acides est rendue failileriient 
acide piw l 'acide acétique, pnis trait& par 10 k 13cc. d ' m e  solu- 
Lion concentrée d e  ni t rate  d'airrrnoriiiirn, ctiauffke jiisqu'li corii- 
mencernent d'dt)iillition, puis additionn6e d'envirori t gr'. de 
inolyhrlitle d'ainrnoniurri solide ; après  dissolution de ce dernier,  
on fiiit houilEi~ peridant une minute et demie. t a  présericede 
l'acide arsériique se révère par la formation d'un prbcipité blanc 
d'arsknio-moly))datc ; Ogr.002 d'acide arsénique ptuvenl &Ire 
ainsi déceli:s eri pi.éserice de grandes quantités d'acide phosphe 
r i r p .  

Les sels de calcium, (le strontium, de rringn6siurn rendent I I  
rkiction rnoins sensible, mais ne 1 ' c r i i ~ 2 c l i e n l ~ ~ a s  de seprocluire. 

1'. T .  
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SCpa1~1lod ale Itr c l i ~ i i r  d'awec In irisguésic. - JI. 
I ILRXlKN (Zei1.s. f .  a?irrl!yf. Clicmie, 1910, p. 688). - Dans la, 
pratique courante, on srpare la. c h u s  de  la iuagnBsie i l'aide de 
l'acide oxalique en  solution alcaline ou acétique; I'exactitutle d e  
cette inéUiode laisse i di;sirer, car la chttiix p e s k  contient de  la 
iriapkie et la rnngnksie contient de la ch;tux. 

U'aprCs Jlurmnnn, la séparation complète de ces deux corps 
n'est possible que  dnris l'alcool à. 90°, en y ajoutrtrit juste autarit 
d'acide sulf~irique qu'il en faut p!)ur s e  combiner avec I;i c h i ~ u r .  

.\. 11. 

O O L H ~ C  rlcclrnlyliquc clu ziue tliiiis les iirinci-win. - 
11. ti., KEJI.11EIiLR (Jour îr .  h r d .  t'hem., 1910, p .  375 et. 
.lourn. of S O C .  o f  chern. Indrcslry, 1910, p .  i 208). - lk la solu- 
tion de Ogr.li de minerai, le zinc cst séparé sous foriiie d e  sul- 
fiire: ce dernier est lavé a l'eau chaude, dissous sur  le filtre p a r  
IlCl dilu6 et chniid ; on ajoute 2 cc. de  SOi1l2 h 1 : ~  soluliori, et 
l'on tvdpore jusqu'h éiiriiiiintion presque coii1pii:te d e  S O ' t I J ;  on 
fiiitpasser le fiu1fat.e de  zinc dnns t i i i  vase cyliiitlriqiie de 1 SOcc.; 
on dilue 100cc. ; on ajoute 30 !L 25 gr .  de soude caiistiqne, puis 
!e liquide est électrolysé, en ciiiployant une cathode en toile de  
nickel de 160 centiinètres carrés d e  siirfaee et  une anode rotative 
tournant k (iOO tours B la minute ;  on fait  passein pendant 
i:j minutes u n  courant de li a r i i ~ é r e s  et 4,4 volts : dri eiilèïe Iü 

cathode saris interrompre le courant,  et on la plonge dnns I1e:iii, 
puis  on la Gche  i l'alcool absolu et i?~ l'éther. 

l m  réwltats o1)terius sorit trbs exacts. 
1' .  T .  

JIQmtliorinni, iiour-cau mCLnI radioac1Iî. - Le pro- 
lesseur Ilahn, de  l'université de  Berlin, :i découvert daris les rési- 
[lus des irialichons A gaz Lin nouveau corps auquel il a donné le 
nom d e  mesotl~orium ; le bromure d e  ce nouveau inétal est dotié de 
propritttis radioactives plus énergiques que  ccllcs du rnrlium. 
1,'Allernagne produit. parait-il? annuellement 10 gr .  de broinure 
d e  mésothoriuiu, chifïre ésal i celui de la production rnontliale 
d u  radium. 

.4nalysc de  la glycérine ï~ratc; niode opératoire 
fixé pnin le Conrilé internatitrnal d'uniLLealion tlee 
nittliodes de  doscigc de lu glycérine. - M .  W .  GKC- 
SEM'ALD (Zeils.  f .  angetu.  Criemie, 4 91 1, p. 865). - On connaît 
les divergences auxquelles donnent lieu les anidyses de glycérine 
clrectuées p a r  des laboratoires dlff'érents. 11 s'est constitui: cn 
1910, dans divers pays,  des Çominiçsions pour  1'Btude d'un pro- 
cédé de dosage de la glycérine. L a  Commission anglaise n pris 
l'initiative de constituer un Comité international. L e  dit Coinité, 
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auquel s'était joint un représentnnt de In convention francaise de 
la glycérine, a élaboré, du 2s a u  27 novembre 1'310, 5 Londres, 
une méthode qui 3 été admise par  tous les participants conlmeln 
seule à employer pour les transactions. 

Echntrlillonnoge de la glycirinri ilrule.- f'articularit6s IL noter : 
écliantillonner aussitht que possihlc aprEs le reniplissnge des 
fûts, afin que  le prélèvement comprenne les matières en siispen- 
siori ; si le dépot s'est dbjh elrectué, on fait le pr6lèvement ù 
l'aide d'une canne tubulaire portant,  su r  toute sa hutcur ,  
des orifices qu'on peut 1ii:isquer e t  dbrriasquer eri toiirnnnt u n  
volct intkrieur qui est coinniandé par une poignée et  qu'on ouvre 
dans lc fût. 

1 .  Dosage de I'alcali cazcsfiyice libre. - 30 gr.  de  glycérine sont 
pesés dans u n  ballon jaugé de 100 cc. e t  dilués avec 50 cc. d'eau 
distilléefraîcherrientbouillie ; on q o u t e u n  euctis de  solution dectilo- 
rure de baryum neutre el I cc. de solution de  phénolplitaléiiie; on 
jauge ; après dép0t du précipith, un prend 50 cc. du  liquide lim- 
pidc, et l'on titre avec l'acide noriiial ; on calcule en Ka90 p. IOO. 

2. Dosage des cendres et de l'alcali total.  - 2 h 5 gr.  rle 31 ycé- 
r ine sont pesés dans une  capsule en platine ; on vaporise 1;i 511- 
cérine sur  urie flamme éclairante (bec dlXrgand) 5 basse tempCra- 
thire ; i l  ne f:iiit. pas  trop chniiffer pour éviter la forination d e  
sulfure et la vol;itilisaLion des alcalis. Lorsque In carbonisation 
est assez avancée pour qu'il n'y ai t  plus de  substance organique 
colorant I'eau, on extrait  pa r  l'eau distillée chaude ; on filtre et  
on lave ; on calcine l'insoluble et le filtre dans la mèiiie capsule, 
puis on y coriceritre le fillraium et les eaux de lavage; or1 calcine 
avec précaiii.ion pour ne  pas avoir de fusion. I,e rssidu est pesé 
et dissous, soit à froid en prSsence du iiiéthylorange, soit 
I'éliullition en présence d u  tournesol 

3. Bostiye de ralcalict l 'dot de carbonate. - 20 gr .  deglyckrine 
sont dilués avec 50cc. d'eau e t  additionnés d'nssez d'acide norrnal 
pour neiitraliser l'alcali total 1rouv6 eri 2. On [:rit houillir pen- 
dant  2 5  ii 20 rniniit.t:s au réfrigkrant B reflux ; on lave le tube  
réfrigérant à I'eau distillée bouillie, e t  l'on titre en retour en pré- 
sencc de la phénolphtaléine ; on calcule en XaeO : on retranche 
le chifyre trouvé en 2 la difïérence correspond a u x  car1)onntes. 

4 .  Alcali combiné aux  subsiances owjaniques. - Différence 
entre l'alcali total (dosage 2) et  In soiiiiiie de l'alcali libre e t  car- 
honati: ( 2  + 3). 

3. Dosage de I'acidit6.- 1 0 g r .  d e  glycérine, dilués avec JOcc. 
d'eau distillée bouillie, sont titrés p a r  la soude normale en pri- 
sence de la phénolphtaléine. On exprime le résultat en indiquant 
la quantitS de Xa20 nécessaire pour neutraliser 100 gr. de gll- 
cérine. 

6. Dosage du résidu tolal à 1600. - Pour éviter des pertes d e  
n ia t i ims  organiques, on alcalinise légèrement la glycérine brule 
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par le caiaboiiatc de soude; il ne faut cependant pas dépasser une 
i~lcalinité de 0.2 p .  100 de  Sa". 

IOgr. de l'echantillon sont pesés dans une fiole de 100 cc. et 
dilues avec un peu d'eau ; on ajoute l'acide ou le cnrbonate d e  
soude nScessairc pour avoir l'alcalinité convenable; on complkte 
100cc. ; on prend il) cc., qu'on verse dans une coupe tarée de Petri 
à fond plat, (le GO i i i i l l i i i i .  de  diamètre sur  22 millirn. de profon- 
deur. Avec cles glycérines très inipures, il faut diminuer  la prise 
d'essai, de rri;iniére ù n'avoir pas plus dc 30 i 4.0iiiilligi.. derésidu 
:I peser. 

On chauffe au bain-marie afin de chasser la plus grande part ie  
de I'eau ; on conliriue :i chaufler l'étuve s k l i e ,  d e  rnaniCre ü rka- 
liser I(iO"orte feriiiée e t  1 30° h 14O" porte mi-ouverte. La plus 
p n d e  partie de la glycérine doit être vaporis6e cette tenipéra- 
twe. Lorsqu'il ne se dégage plus que peu de vapeurs, on laisse 
refroidir; on :ijoiile Occ.5 h 1 cc. d'eau, et l'on r d i s s o u t  B peu 
pr2s totalement le r is idu e n  imprimant  à la capsule un mouve- 
ment de rot;itioii ; on  chauffe de nouveau au  bain-marie ou au- 
tlessus de l'étuve, afin de c~ iasser  l'eau et de  rendre le résidu tel 
qu'il ne d6cr6pite pas k 160"il faut 2 3 heures pour avoir ce 
résultat) ; h part i r  d e  ce moment, les temps doivent être rigou- 
reusement obsc:r~Cs ; on place la capsule à l'étuve sèche (tempé- 
roture 160') pendant 1 heure ; on laisse refroidir;  on traite par  
l'eau cornnie précCdcrilment, et l 'on évapore à nouveau ; on des- 
slche encore une fois pendant 1 heure et on laisse refroidir dans  
un  exsiccateur s u r  SOLH2 avant  de peser;  on renouvelle le traite- 
ment à l'eau ,j~istlu'h perte constante de 1 rnilligr. h 4 rriilligr.5. 
par heure. 

Pour les glychrines acides, on a d b  ajouter u n  alcali ; 1 cc. d'al- 
cali normal correspond à une  augmentation de poids de  O gr. 022. 
Pour les glycérines alcalines, on ajoute de l'acide; on soustrait Is 
quantité eorrespond:tnt 2 la transformation de NaOR ou S a T 0 3  
en SaCl. 

On doit conser .x r  le rksidu 2 16D0 pour le dosage des iinpu- 
rrtPs fixes acétglisal~les . 
4. Résidu o r g a ~ ~ i g u e .  - Ce résidu est la différence entre le 

rPsidu total CI I(i0-et les cendres; on doit tenir compte de ce que, 
par la calciriation, Ics sels alcalins des acides organiques sont 
trnnforrnés en earbonntes et que COYoi-ni6 n'est pas  contenu dans 
Ic résidu organique. 

S. Ilumidilé. - Le dosage de l'humidité repose sur  ce fait que 
1;) glycérine perd totalement son eau par  un  long sejour s u r  
Sc );Il3 ou P20"ansle vide. 2 A 3 s r .  d'amiante très volumineuse, 
purifiée par  les acides e t  lavée, puis  desséchée 1 I'éluve, sont 
pliii:is dans un  verre de 1 r i  cc. ; le tout est maintenu jusqu'à poids 
coristilnt sui- S O L I I ~ o u s  une pression de 1 2 rnillim. dc mer- 
r~1i -c;  on J égoutte 1 gr .  & l g r . 5  de glycérine, de façon k la faire 
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absorber  totnlemcnt par  I'itiiiiantc ; on p i . x  pour fixer la prise 
d'essai,  et on laisse jusqu'à poids constant d a n s  u n  exsiccaleur, 
-sous une pression de  t à 2 inilliin. i i 5 " ;  on ol)tient le résultat 
e n  48 h e u r ~ s :  i l  faut renouvder  soiivrint SOb1I3. 

Dosage de la g/!jcrkinr: par acr!t!j/isu~i'o~~. - 1,es Commissions 
anikricaine, anglaise, ~illernantle ct friiri-aise se sont mises d'ac- 
cord s u r  la mi'~ttior1e suivante, qu'on prnploiera dans les c t ~ s  oii la 
Irneur en glycérine devrait ètre tiéterniintk par  un seul procédé. 
Pour les ~lyc!iines pures, les résultats sont idc:ritiques à cpus du  
proc6dé au bichiuiiiirtc: de potasse Ln mPttiode n'est ceperidarit 
npplicallle que si la gIyc6rine ne contient pas pllis de  50 p.  100 
d'en 11. 

Réartibs î ~ C c e s s n i i m  - ni .\nliyrlriqiie acétique pur. Cn bon 
produit ne doit pas, après  EtlitJriticaiion dans un  essai à blrmc, 
exiger plus de O cc.l  à -0  cc.? (le liqueur sodique norrnale .\prAs 
atirlition d'acbtate (le sodium et 6hullilion d'urne heure itu réfri- 
g k a n t  il reflux, il ne doit y avoir qu 'une faible colornthn. 

6) Acétate de sodium pur ,  déshydraté, calciné. lie sel coinnier- 
cial est fondudans une capsulc de quartz ,  de nicl<el ou de platine 
e n  évitant la carbonisation ; o n  pulvérise rapiderilent, et I'on con- 
serve ilans une fiole bourhke sous un exsiccc d t e u r .  

c) Liqueur de  mutle raustique, h peu prks riorrrinlr, ~xrrr lptrde 
carhonates. Cette liqueur est obtenue p a r  dissolution d'hjdro- 
s y d e  d e  sodium chiiniquement p u r  d a n s  1 cau houillie et filtra- 
tion s u r  riinionte ou ~ a ~ i e r .  , L 

d) 1,iqueur norrnale de  soude exactement norinale. Cette 
l iqueur  est préparée comme ci-dessus et soigneusement titrée ; on 
doit rejeter les s o l ~ i l i o i i ~  dont le titre s'aliaisse après ébullition. 

e) Liqueur acide normale. 
/') Liqueur de  phénolphtaléine; On dissout O gr.50 de phtaléine 

d u  ph6nol dans 100 gr .  d'alcool ; on ncut,ralise après dissolution. 
Annlgse. - On pèse rap iden~ent  1 gr.25 à. 1 gr.5 de glycérine 

l m t e  dans un hallon il fond rond et  à col ktroit de  120 cc. environ, 
1iit:ri  nettoyé et desséché; on %joute 3 s r .  d'acétate de sodium 
anhydre,  puis 7 c c . 5  d';lnhgdride acétique, et I'on relie à un 
réfrigérant à reflux. Pour la cornmotlit6 des optkations, le tribe 
de celui-ci ne doit pas avoir plus  tlc 50 centirn. de longueur et 9 à 
10 niillim. d e  rlianîètre. Ida connexion se fait  p a r  rodage ou au 
moyen d'un bouchon de caoutctlouc purifié par u n  traitement à 
i 'arihydride acktique cliiiud ; le  cnritenu d u  ballori est rriaintenu 
pendant une heure environ :î iinc doiicc ébullit.inn, en ayant soin 
que les sels ne se dessèchent pas s u r  tes parois du ballon; on 
1:iissc refroidir un  peu, et l'on ajoute p a r  le rkfrigérant 50 cc. 
ql'eau distillée bouillie S l i O o  environ, e n  veillant à ce que la fiole 
aie se slipare pas du  rkfrigérant ; il ne faut  pas négliger de 
laisser refroidir pour  éviter le dggageinent brusque de vapeur 
iors  de I'addilion d'eau. On gnsne d u  lenips en ajoutant cette ' 
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eau avant la prise en rnasse d u  ii~élange ; cependant i l  n'y a pis 
d'inconvénient remettre la suite du dtrsiigt: au l.critlerrlilin. Le 
contenu,rlu. I),illon doit Aire iiininleriu jusqu'h dissolution a une 
teiiipérnture ni: d6pasiant [ ) i l s  M O  degr&;  il reste souvent quel- 
ques florons f'onctis proieriont des impuretés organiques d c  la 
glyctkirie : on refroidit s a n s  retker  le rciI'rig6rant; aprés  refroi- 
disseirierit, on lave le tube oscentl;int,'et l'on skpi~re lei-L;fri,@re~t 
en le lavant, pour éviter loutr, perle ; or1 filtre sur d u  papier lavé 
à I'acidt: diins une fiole (le 1 litr,e cri verre d'Iéna ; on lave h fond 
avec de l'ei~u froide eseiiipte de C O 2 ,  e t  l'on ajoiite 2 cc. de sulii- 
lion de phénolptitnléine (f jet quantité suf i san tede  la liijueur d e  
mutle (c) ou (d) pour avoir tine coloration faildernent roiige-jau- 
niitre; on rince les pnmis il l'eau escrnpte de CO1,  afin d ' é t i e  
assur6 qu'il ii'y n. pas de liquriir nlc.;i.line non dissoiite ; on  ajmitc., 
avec une  burctle, 5Occ. ou davantage del iqueur  sodique normale 
(d), en notant exactement le volurrie eniployé ;on fait bouillirdoucc- 
ment pcridiint f:i minutes, en reliant le I>;itlon Ü u n  long tube d e  
verre; on refroidit aussi vite que pmsihle, et l'un titre l'excès de  
liqueur sodique par  l'acide norrri:il !el jusqu'L eulorütiun identique 
B cella à laqiieile on s'est arrOt,l:, prb,céiierniiient et sans a jou t r r  
d'indicateur. 

L)'apr?s la quantité de  soutlc nornialc consoiiimée, on cal- 
cule la teneur en glycérine, après  réfaction de  la valeur t r o u v k  
d a n s  l'essai à blanc décrit ci-après. I cc. de SaOtI  IV/{ =Ogr.0306!J 
de glycérine. 

Le coefficient de diliihtion CIES solutiiins riormieles cst d'en- 
viron 0,00033 par  cc. e t  p i r  deyré ; la correction est appli- 
cluk es1 y a Iieli. 

Essai a b l m c .  - Coinme l 'anhydride ackticpe et l'acétate de 
sodium peuvent contenir des iiiipurelés capables d'influencer te 
rksultirt, il est nécessaire de  faire on esvni à kilanc sur les niémes 
quantités q u e  celles q u i  ont  été empluyées dans l'analyse. AprCs 
neutralisation de l'acide acktique, on n'ajoute que 5 cc. de  l iqueur  
normale de soude, ce qui correspond A L'excès d'steali qu'on 3 
g6neralernent a p r k  saponification de la triaeétine dans le dosage 
propreruent dit. 

niterm izmtknn de In IXLL'~CLT  TL glychirze des imp m e k i s  ncktyli- 
sables. - t e  résidu à 1 6 0 ~  est redissous dana i il 2cc .  d'eau ; on 
transvase d a n s  u n e  fiole à acétylkcatian, et l'on fai t  évaporer 
l'eau ; ori ajoute de l'acétate d e  sodium, et l'on opère exacte- 
ment cornme pour Ic dosage de la glycérine. On calcule en 
gl ycéïine. 

Analyse de ~an/~!/rlrt+?xe act2iytm. - Dans u n e  fiole boucbke et 
tank,  contenarit t O  20 cc. d'eau, on ajomte 2 c e .  d 'anhydr ide  
acélique ; on bouche e l  l'on péxe; on laisse reposer  pendant quel- 
ques heures en agitant plusieurs fois jusqo'5 ce q u e  l ' anhydr ide  
soit hydrolysé; on dilue h 200 cc., e t  l 'on titre par la lessive nor- 
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male en présence de la phénolphtaleinc ; on olltienl l'acidité 
totale en acide ncktique libre et l 'acide formé par  l 'anhydride; 
dans u n  tube à pesies bouché, qu i  contient un poids connu d'ani- 
line fraicheinent distillée (environ 10 à 20cc.1, on a,joute - c c .  
d 'anhydride. Le tout est vigoureuseinent agité, refroidi et pesé ; 
on dissout dans  environ 200 cc. d'eau frciidc, et I'ori titre cornriie 
ci-clessus ; on obtient ainsi l'acide libre plus I;i moitié de I'acids 
correspondant l'anhydride (l 'autre moitié est consomniée p i t  

la forinatiori d'acétate (l'aniline). 1 cc. de  liqucur sodiilue= 0,051 
d'anhydride acétique. 

Procidi au bichroma le d e  po!as.si~rm pour le dosage de la ylycé- 
rine. - R.6nc:tifs : ai Solution de  1)ichromnte dc pot;issiiiin. 011 
prend T g r .  b5G4 de hichroinate d e  potassium pur, pulvérisé, 
desséché h 110-120Vans l'air exempt de poussii:res et de vapeurs 
organiques, qu'on dissout daris l'eau distillée, e t  I'on complète 
,I litre ii 13°3. 

6 )  Sulfate de fer ainnioniac:il. On dissout 3gr.7283 du hichimo- 
mate (a) dans 5Occ. d'eau, e l  I'on ajoute JOcc. t1';icirlc sulfurique 
à 30 p .  100 en volume. h la solution froide diluée, on ajoute un 
excès d e  sulfate de  fer arnriioniacal. et 1 on titre en retour avec Ic 
hichromnte clilu6. On calcule la valeur du sel ferreux en  bichro- 
mate. 

c) Carbonate d'argent.  On le prépare pour  chaque essai avec 
150 cc. de solution de  sulfüte d'argent à 0,s p .  100, qu'on préci- 
pite avec 4 cc. de solution normale d e  n'a'Ç03 ; il est préféralrle 
d'eiiiploycr un peu moins que la quantité tliéorique de KaC02 ,  
car un e x c k  d'alcali e i n p k h e  le dépbt de se  former rapidement; 
aprés dépôt, on décante et on lave une fois p a r  décantatiori. 

d )  Sous-acétate de ploiiih. On fait  bouillir pendant  une Iicure, 
c n  ri~airitenaril le volunie coristant, une  solutibn pure d'accltale de 
plomb à 10 p .  100 avec un  escés de l i tharge;  on filtre chaud. On 
ne se préoccupe pas du  précipité qu i  se  fornie plus tiird; ondoit 
éviter l'action de CO?. 

e) Ferricyanure de potassiuni : Solution à O, !  p .  100 environ. 
Jlode op&a/oire. - On pèse exactement 20 i r .  de  glycérinc, 

qu'un dilue h 230 cc. ; on prend 25 cc. de cette solution, auxquels 
on ajoute le carbonate d'argent; on laisse en contact pendant 
10 minutes, en agitant plusieurs fois, puis on verse un liger 
cx i : s  d'acétate de  plomb basique (d), le  plus souvent 5cc ; quel- 
ques minutes après. on dilue à 100cc. avec de l'eau, e t  I'on ajoute 
encore Occ.15 d'eau destioés à compenser le volume du préci- 
pitc':; on mélange et I'on filtre dans  une fiole B lonm col; on Cl i -  7 .  mine les 10 p u m i e r s  cc., et l'on filtre de nouveau, s i l  est néces- 
saire ; on s'assure qu'il y a de l'acétate de plon111 en excès ; si ce 
n'est pas le cas,il faut recommencer s u r  une nouvelle prise d'essai 
en f o q a n t  la dose de I cc. ; l'excès ne doit pas  étrc trop irnpor- 
tant. On prend 25cc. du filtratum limpide, qu'on introduit dans 
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un liéch(>r iietloyé ~iri.aliihlement a u  bichromate de  potassium et 
A l'acide sulîuriqiie; on irjoute i 2  gouttes dcSOCIIz au qiiiirf,pour 
prkcipiter le plomb r:n e x c h ,  puis 3gr.7282 de bichorniite de 
potiissiuin (u) pulvérisé; on fait toiiiber le 1)ichornate l'aide 
de 23 cc. d'cao, rt l'on facilite la dissolulion en agilant ;L plusieurs 
reprises. 

On ajoute JO cc. de  SOhI13 à 30 p .  200 en volume, puis on 
ctiaufe aii hain-iriarie boiiillnnt pendant 2 I-ieiii-es environ, en 
C ~ i t m t  qu'il s'introduise dans In. fiole des poussih-es ou des 
vapeurs &r.aniqucts; aprks refroidissrirncnt, on  njoutc, au moyen 
d'un tulx Ii pesées, un léser e x c h  de sulfate rle fcr anirnoniacal; 
on cori1rc)lc au ferrii:g;iniire ; firialement, on titre en retour avec 
la solutiori dilu6t: de hicliroinate de p ~ t i ~ ~ ~ i ~ i i - i .  I 9 .  de ~ I y c t r i r i e  
ihliiit 7 gr. ES64 de  Iiichroinnte de potassium, snit O gr.13421 de 
,qlycéririe pour  1 gr .  de hichroniate. 

0bserun~ims . -  i 0  La concentriitiori de  l'acide dans le 1ni:lange 
oxydi~iit et In iliir6e de  l'oxydation doivent &tre strictement 
obsei.1-Ces. 

2' \vilrit d'ajouter le I~ ichrorna t~ :  [le poliissiuiri i la solulion de 
gly+rinr, i l  <:st indispcnsiilile d e  prtcipiter le petit excès de plomb 
par SO+I19. 

3" Pour Ics glyc6rines brutes à peu prks exerni)tes de chlorures, 
I:I qu;mLité de  cnr1,onate d'argent peut Qtre rainenée A 215 et l'acé- 
tate  de plonih hasique b O cc.5. 

4"l est qiir:Iqiic:fois nvant,;igeiix d'njouler un peu de SOCK"po~ir 
avoir un filtratuin limpide. 

Calclrl de lu tet~eirr rcklle e n  glyctkine. - Un déduit, du dosage 
lohl obtenu par  le procédé a la triacf;linc, le résultat donne: p a r  
I'aciXglisation dii i,ésidu 2 1600. 

Si la ~ I y c é r i n e  contient des iriipuretés acétylisables vol;itiles, 
elles sont. coiiil)rises dans le chiiFe ainsi obtenu. 

f icn~nrqucs. - Dans une bonne glvcérine brute, In soinine de  
I'cau, du rCsiclu à IGOkt di1 dosage corrigé de ln ~ l y c é r i n e ,  es t ,$  
0 , s  p.100 prEs, voisin de 100. Dans un tel produit, le dosage au  
bichroinate de  potnssiiiiii est d'accord, Z p. 100 près, avec celui 
d e  1'iicétplis;ition non cari$+. Si l'on a des rlilf6renccs plus 
grandes. c'est qu'il g n des irripiiretés, telles que  les polyglycé- 
rincs ou le tiiini.thyliineglyco1 Ce deimier est volatil avec la glyct- 
rine et peut Cli~c i.wli. pa r  distillation fractionnbc. I ~ r i d o s a ~ e  appro-  
ximatif (le la quanlitti de triiriBthylèneglycol existant est donn6 
p:ir la différeni-e coristatée entre les r tçul lats  de l'essai a u  hichro- 
inate de poti~ssiiiiri el ceux de l'essai i I'acétine pratiqué sur  le 
tlistillatnrii ; cn1t:iilc~ en glgcérinc., le triinFl1iylCrieglycol donne 
138 3 p .  100 par Ic ~ircinier  e t  80,6!) par  le  second procédé. 

Pour certiiines industries, il faut doser dans la glgckrine l'ar- 
senic, les sulfiires et  les hyposulfites ; les méthodes a. employer  
pour ces reclierclies n'ont pas été f i x h .  
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Ucco~~rnam~at ions  du L'oniile. - (Jiiand le rPsid~i  organique A 
1 ü O O  dépasse 2,s p. 100 (sans  correclion pour ( W d a n s  les çen- 
dees),  i l  faut examiner  ce résidu par le procédé i I'acltine, et ia 
valeur  obtenue est retraoehke d u  dosage si elle dép:isse O,<>p.lM). 
Pour des tlistillaturn de saponification et slyeérin& a r d o g u e s ,  on 
iie traite pas le r k i i l u  orannique s'il nt: d6p;isse piis 1 p.200. Au- 
dessus, on le soumet d I'acétglisi~tion. et In glycérine trouvée 
(inoins 0,s p .  200) est retranchée du d o s i i ~ e  total. 

L e  protocole se termine par la description d é t a i l l k  de la sonde 
d'6cIianlillonnage mentionnée au détizit de cet  article. 

E .  S. 

Kain r P g n l e .  - M. E. YltI\VO%XlK (Clesikrr. Leitsch. /. 
I h g .  u. Hidtentixrk, 191 1 , p. si.!)). - 1,;1 dissolution de l'or dans 
l 'eau régale s'drectiie selon la forrniile : 

. lu  + . \ z03H $ 4IICl = AiiIIC14 + .\zO + 2iYO 

De difT6rents essais de  l'auteur, i l  r i s ~ i l l e  qu'un mélange de 
200 p.  d'lIC1 concentré, 45 p. rl':\zO.'II et ilrie quaritit6 &$aie d'eitu 
est le dissolvant le plus propice pour la dissolulion de  l'or. 

A.  B. 

Ih ip lo i  tlc I'hiiIIc tlc pnlmc va~imiiic prulssc uliaico- 
1 ~ I r c . -  31. E. I~1CiiEiXI)F;I- (,Clie>ri. Zlev. d f i t t  101d llarzüc~dus- 
hie, 1910, p. 301 1.- 1,'liuile de prilirie ofri~rte par le minmercecon- 
tient, on le sait ,  des proportions nisez 6li:vCes d'acides dont la 
formation est duc B iiiie cpzyiiic, contenue dans 1;i chair du fruit 
et qui a la propriété de dédoubler 1i1 4iiatii:re grnsse. Pour obtc- 
n i r  une huile coineslihle, il siiflit, d 'après  l'auteur, de ne sou- 
met t re  5 la presse que des fruits bicn ii~iirç et frais, de  rendre 
l'erlzyirie inofl'eiisive p a r  I.liullilioii fil d'exécuter prorripteineut le 
travail auquel les fruits sont souriiis. 

A .  B. 

Nonvrnu r P n v l i f  tic I ' m c l d c  cl~lorogi.iiiqire. - 
11. (X11TI':lt (Pharnzaceutisch~ ('cn[ra/hu/k, 191 1, p. 194). - 
Sous l'action dcs alcnlis. l'itcide chloro$niqiie se décoinpose en 
acide cofftiqiie et a c i d c q u i n i q ~ ~ e .  A u  coritiict des iicides forts,une 
pxrt ie  d ~ !  I'ncirle çhlorogéniqiie siihit I i i  irième décoinposition, 
i iuis  la plus grande par t ie  doniie n:iissînce h uri corps nouveau 
q u i  donne, avec le perchlorure t l c :  fer, une color,ition violelte. 
Cette rkiction es1 tdlernerit s~.n>ii i le  (lii'(:ll(: periiiet de  recnnrii~itre 
2 rnilligr . d'acide ctilorogérii l u e  1,'auleur ernploie cetle rn6lhode 
pour rechercher l'acide chloro;i:riiquc daris les dil'fërcntcs pnr- 
ties des plantes. 

A .  B .  
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BIBLIOGRAPHIE 
Truité de  cliiiiiic analytique, par C .  B ~ . ~ s , p î ' ~ f e d s e u r  k 

Z'linicersitc'de Louvain, t .  I I I ,  analyse quarilitative, 3 édition (Gau- 
thier-Villars, éditeur, 35, quai des Grands-Augustins, Paris) .  - Rous 
avons dkjà analyse cet excellent ouvrage, dorit l'auteur publie actuel- 
lement la 5Qdition. II a cunservé lc rnêriic cadre A I'ouvragc, mais il 
en a remanie l e  texte. II a cherché a donner  plus de dkvdoppements, 
sous les titres de I'rincif~es e t  rnéllmlrs g(hirales, aux indications 
theoriques qui doniinrnl le dosage de series enli i tes de corps et l e s  
caractères dilTl'reriticls sur  lesquels on base leur séparation. Ces risu- 
mes, qui précèdeut l'expose d e s  cas particuliers, rendent plus scienti- 
fiqueet plus aisie l'c'tuile de l'analyse quantitalive. 
Un certain noiiibrt: de niéihoiles auciennes ont é t é  remplacées pa r  

d'autres plus réceutes auaqiielles la pratique a d i , j i  accorde sa sanc- 
tion. 

1,'arialyse i.1ec:irolyiii~iie a k i i )  rrioderriisée; l'aiiieiir y a ajouté 1i+ 
melhode rapiile, airisi qiie I 'ulili~iilion de la mesure constanle de l a  
lerision de polai.isa~ion callioilir~iit:. 

L'auteur a ajoutc aussi un chiipitre sur  la iiiCtallographie inicrosco- 
pique. 

h'oiis souliaitons à la cioqriièine idition du voluirie de RI. Blas le 
succès iiierite des precédeules. 

- 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMEITS 
Décret relntif  it la répi-erision tlers ïreiidcs dams lc 

euiiiiiicrec de* P I I ~ C H ~ I I .  - 1,e J r i w n n l  »f/ ici/ , l  du 20 mai 1911 
publie iin décret en  dale du 3 iiiai l!)ll abrogeant le decrct du 10 m a i  
1889 rendu pour I'apklicalion de  !a loi du 4 I'evrier 1888 concernant 
les fraudes dans l c  coiiiinerce des engrais et édictant une reglementa- 
Lion nouvelle : 

Art. 1"'. - Tout vendeur d'engrais ou amendement aut re  que l'un 
de ceux rnentiorinbs 8 I'artizle 5 de l a  loi du 4 fCvrier 1888 est tenu 
d'indiquer, soit dans  le contrat  de vente, soit iiaris le double de la 
commission delivre B I'acficteur au monienl d e  la vente, soit dans  
une I'aclure remise o u  envoyée A I'achiiteur au rnoinenl de  la livrai- 
son ou de I'expedition de I'etigrais ou urneridement ; 

i0 Le riorri riurlit engrais ou aniendeiiienl ; 
Z0 Sa nalurc ou la designatiou perinettanl de le diflerencier de  tout 

autre engrais ou arnendeirient ; 
30 Sa provenance, c'est-a-dire le nom de l'usine ou' de l a  maison 

qui l'a fabrique ou fait fabriquer, s'il s'agit d un produit industriel,. o u  
le lieu géograpliique d'où i l  esl Lire, s'il s'agit d'un engrais naturel  soit  
pur, soit siiiipleiiient trié et  pulvcrisé. 
811. 2. - L e s  iridicalicius prr:sci.iles par l 'art ide qui précéde dai- 

vent t t re  coniplel~cs par la niention de la compositivn de l'engrais ou 
rinendciiient. 
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Cette composition doit ?Ire exprimée par  les poids des e lem~nls  
fertilisants conlerius dans  1001iilogr. de la marctiandise facturie, telle 
qu'elle est livrée, et dénommis  ci-après: azote nitrique ; azole amino- 
niacal; azote organique ; acide phosphoiiqiie en coiribinaison soluble 
dans I'eau ; acide phosphorique en  combinaison soluble dans le citrate 
d'ammoniaque; acide phosphorique en co~ribinaison insoluble ; potasse 
en  combinaison soluble dans  I'eau. 

Pour l'azote organique. l'azote ammoniacal e t  la potasse en combi- 
naison soluble dans I'ean, l'origine ou I'indication de la matiére pre- 
mière dont  ils proviennent doit être mentionnée.  

Ilans tous les cas, la teneur par 400 lcilogr. d'engrais ou amende- 
ment est exprimee en azote élémentaire (hi, e n  acide phosphorique 
anhydre (PWs) et  en potasse antigdie (K20). 

Les mots pozcr- cent  dans  l'indication du dosage doivent étre expri- 
més en ioutes Icttr t~s.  

Art .  3. - Lorsque l a  vente est laite avec stipulalion du ri.glement 
du prix d'après l'analyse à l'aire sur échantillon prdlevé au moment de 
la livraison, l'indication de la composition de  l'engrais ou amende- 
nient, telle qu'elle est exigée par l'article 2 qui précède, n'est pas obli- 
gatoire ; mais le vendeur est tenu de  mentionner,  en  outre des pres- 
criptions de I'article I c r  : le prix du Irilogr. d'azote nitrique ; le prix du 
Iiilogr. d'azote ammoniacal ; le prix du Icilogr. d'azote organique; le 
prix d u  lrilogr. d'acide phosphorique en combinaison soluble dans l'eau; 
le prix dn kilogr. d'acide phosptioriqrie en coriibinaisori solnble dans 
le citrate d'aminoniaque ; le prix du kilogr. d'acide phosphorique en 
combinaison insoluble ; le prix du lrilogr. de  potasse en combinaison 
soluble dans I'eau. 

Pour l'azote organique, l'azote ammoniacal et  la potasse en combi- 
naison soluble dans I'eau. l'origine ou l'indication de la iiiatiére pre- 
miére dont ils proviennent doit étre mentionnée. 

Les prix se rapportent toujours s u  kilogr. d'azole eIt!meotnire (Az) ,  
d'acide pliosptiorique anhydre ( P O 5 ;  et de potasse anhydre ( K f O ) .  

Art. 4. - La Commission permanente,  instituée par le dtkret du 
31 juillet 1906 pour l'examen des questions d'ordre scientifique que  
coriiporte 1'applical.iori de  la loi tlu 101' iioilt 1905 sur la riipression des 
Fraudes, est c h a r g k  6galemcnt de I'ktude des questions techniques 
concernant I'exkeulion de  l a  loi du 4 fëvrier l888 sur les engrais. 

Art. 5 .  - Les infractions aux dispositions d e  la loi du E février 1888 
e t  i celles du présenl règlement d'administration publique sont consta- 
tées par tous officiers d e  police judiciaire et  par  les autorités qui ont 
qualité, aux termes di1 decret d u  31 juillet ,1906, pour opérer des pré- 
l+vements en  matière d e  fraude.  

Art. 6. - Des prelèvements d'echantillons peuvent, en toutes eir- 
constanccis, 2tre opi.rts d'office dans  les magasins, boutiques, ateliers, 
voitures servant au commerce,  ainsi que dans les entrepots, halles, 
foires et  marchés et dans les gares ou ports de dbpart  et d'arrivée. 

Les administrations publiques sont tennes de  fournir aux officiers 
de  police judiciaire e l  agents designés a l 'article S ci-dessus, tous eli- 
inents d'information nécessaires B l'exécution de la loi du 4 h i e r  
,1588. 

Les entrepreneurs de transport  sont tenus  de n'apporter aucun obs- 
tacle aux réquisitions pour prises d'échantillons et  de représenter les 
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titres d e  mouvement, lettres de voilure, récépissés, eonnaissernenls et 
dt'clarations dont ils sont dt;teriteiirs. 

Art. 7 . -  Tout prllèvement comporte quatre échantillons : l'un des- 
tine au laticiratoiri! poiir analyse, Ics trois aiitkes éventuellement des- 
tin& aux experts. 

Art .  8.- Tout prélévement est constaté par un prociis-verbal dressé 
sur papier libre. 

Ce procés-verbal doit porter les mentions suivantes : l 0  Les nom, 
prénoms, qualile et résidence de l'agent verbalisateur ; 80 La date, 
l'heure et le lieu où le prelèvernent a été effectué; :!O Les nain, pré-  
noms, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle 
le prelPvement a été opéré. Si le prélPvement a lieu en cours d e  
roule. les noiris et dorriir:iles des personnes figurant siir les lettres d e  
~oilure ou  connaissements comme expéditeurs e t  deslinataires; 40 La 
signatiire de l'agent verbalisateur. 

Lc procés-verbal doit, e n  outre, contenir un exposé succinct des cir- 
constances dans lesquelles le p re lhemen t  a etkopérl ,  relater les mar- 
queset iliquetles apposbes sur les enveloppes ou rkcipients, I'impor- 
Lance du lot de marchandise échantillonné, ainsi que toutes les 
indications jugées utiles poiir établir l'authenticiié des échantillons 
pi'elerés et de l'identité de  la marchandise. 

Une copie du contrat de  ventc. du double de l a  commission ou de l a  
facture est annexee au  pr0ci.s-verbal. 

Le proprietaire ou détenteur de la marchandise, ou, le cas Pchkant, 
le reprisentant de l 'entreprise de transport, peut, en outre, faire insé- 
rerou procbs-verbal toutes les diiclarations qu'il jnge utiles. I I  est. invité 
a signer le procés-verbal; en cas de  refus, mention en est faite par 
l'agent verbalisateur. 

.M. !). - Les prelkvernents doivent étre effectués de  telle sorte que 
les quatre échantillons soient autant que possible identiques. 

A cet effet, des arrêtks du  ministre de l'agriculture, sur  la proposi- 
t ion  de la Commission permanente,  determinent,  pour chaque produit 
ou marchandise, l a  quantité B prélever, les procedes A employer pour 
obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions ;2 pren- 
dre pour le transport e t  la conservation de ces khanti l lons.  

Art. 10.- Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés 
sont appliqués sur une étiquette composée de  deux parties pouvant s e  
separrr e l  être ultérieurenient rapprochées, savoir : 

I o  Un talon qui n e  sera enlevé que par le chimiste au laboratoire 
aprés ~Prification d u  scellé. Ce talon ne doit porter que les indications 
suivantes : nom, nature et c«rnpr)silion d u  produit, date du prdi.ve- 
m e n t  et numero sous lequel les échantillons sont en reg i s t rh  a u  
momeirt de leur réception par le service administratif mentionné à 
l'arlicle 18 ci-aprés ; 

Z0 Ln volant qui porte ces mèmes ïncntions, m ~ i s  où son t  inscrits, 
en outre, les nom e t  adresse du propriétaire ou détenteur d e  la m a r -  
chandise, ou, en cas de  prélèvemenl en  cours de route, ceux des espd- 
diieurs et destinataires. 

Cevolant est signe par l'auteur du procés.verbal. 
Art. I l .  - Aussitdt aprcs avoir scelle les échantillons. l'agent ver-  

balisaleur, s'il est en présence du propriétaire ou délenteurde la mar-  
chandise, doit le met t re  en  demeure de déclarer la valcur des éclian- 
tillons prélevés. 
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Le proces-verbal menlionne cette mise en  demeure et la réponse qui 
a 616 I'aite. 

Un récepissP dr'taclib il'nri livre souche est remis a u  propriétaire 
ou déteo.leur de la rnarchaodisc. I I  y est fait mention de la raleur 
rjéclaree. 

Eû  cas de prélevernent en cours de route, le represcntant de  I'cntrc- 
prise de  transport reçoit, pour s a  décharge, un récépissé indiquent 1s 
nature et la quantité des marchandises preleuees. 

Art. 42.- Le proces-verbal el les ectiontillons sont, dans  les 24 heures, 
envoyés par l'agent verbalisateur a l a  preîectui'e du  département o h  le 
prélèvement a ete effectui: et, B Paris ou daris le ressort de  la préfecture 
de police, au prefct d e  police. 

Toutefois, en vue de fzciliter l'application de  la loi, des decisions 
ministeriellev pu~~r ru r i t  aiilorisrr I'enviii des~c:hoii t l lons aux sous-pré- 
fectures ou à toul aulre service adiiiinislrat~ l. 

Le serviee adiiiinisiralif qui reçoit ce d é p d t  l'enregistre, inscrit le 
ùuméro d'entrhe sur les deux pariies d e  l'étiqiielle que porte chaque 
éeharitillori et. dans les 26 heures, transniet l'un de ees  echanli:lans 
au laboratoire dans le ressort durluel II: pre1èverneri.t a ele eiTeciue. 

Le Lalon seul suit I'tiel~anlilloo au latioratiiirr. 
Le volant, piealableinrnl drtachr est anri,.xh au procks-verhal. 
Les trois autres échantillons sont cnirservGs par la prefecturc. 
Art. 13. - L'analyse des e c h ~ n t t l l o o s  d'engrais e t  üiriendernents est 

assurée par les laboriiloires de l'Elal, des déparlerrienty et des e o n i -  
ruunes dans  les coridiiions prGviies i 1'ar.Ltcle l l  du dkcret d u  31 juillet 
1906. 

Art. 1 5 .  - Pour l 'analyse des éctianlillnns, les 1al)orntoires ne peii- 
vent employer qii. les nit:tliodes indiquees par la I;oniniission pcrum 
nen le. 

Ces metliodes sont deciites en  rkitail par des arrêtes pris par le 
ministre de I'agrieul~ure aprks a\+ de  la Coiiirriission peririanenle. 

Art. l n .  - Le laboratoire qui a rrsu pour analyse un tichantillon 
dresse,  daos les huit jours de la réception, lin rapport où sont consignes 
les résultats de l'examen et des analyses auxquels eet ecliaulillon a 
donné lieu. 

Ce rapport est adressé a u  préfet d u  déparlernent d'où provient 
l'echiinlilloo; à IJaris et dans le ressort de la préTeelure de  police, le 
rappor t  est adresse üti  prét'ct rie police. 

Art .  16. - Si le rapport  du laboratoire ne  revi.!e aneune infrac- 
tion B la loi du 4 fevrier 1882, 1c prel'et en avise sana délai 13inl& 
ressé. 

Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il 
s'opére d'après leur valeur a u  jour du  pr~lèvci r ient ,  aux f r i s  de l'Elat, 
au moyen d'un mandat  dilivre par le préfet, sur  représeutation du 
recepistx! prévu A. l 'article I 1 .  

A p t .  17. - Dans le cas où le rapport du  l abo r~ to i r e  signale une 
infraction a l a  loi du 4 fëvrier 1888, 1c préfet t ransmet  sons dt'lai ce 
rappor t  au  proccreur de la République. 

I I  y joiut le procès-verbal e t  les trois écliant.illons réserves. 
Art. 18. - Des arr2tés du  n i i r i i~ t re  de l'ogricullure detcrrninent 

dans  quelle fornie les laboratoires doivent rendre compte périodique- 
m e n t  aux préfets du nombre des échantillons analyses, du résultat de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



esanalyses et signaler les nouveaux procédés de fraude revéles p a r  
]'elamen des échantillons. 

Art. 19.- Le procureur de la Héliriblique infurme I'auteiir prksunié 
de la fraude yu'il est l'objet d'une poursuile. II l'avise qu'il peut pinen- 
dre cornmunicalion d a  rapport du directeur du lahoratoire et  qii'iiri 
delai de trois jours francs lui es t  imparti pour faire counaftre s'il 
réclame l'expertise eoniradictoire. 

hrl. 20. - S'il y a lieu b expe~t ise ,  il est procédé a la nominalion 
de deux experts, l'un désigne par le juge d'instruction, l 'autre PRI' l a  
personne contre laquelle l'instruction est ouverte. Celle-ci a toutefois 
le d r o i t  de renoncer à cetle désignation et de s'en rapporter aux con- 
clus.ons de l'expert design6 par le iiige. 

Les experts sont choisis sur les listes spéciales de chimistes experls 
drrsséee, dans chiique ressort, par les cours d'appel ou les tribunaux 
civils, 

L'inculpk pourra toutefois choisir son expert siir les listes dressees 
par  la cour d'appel ou le tribunal civil du ressort d'ou il aura declare 
que  provient la marchandise suspecte. 

Art. 24. - Chaque expert est. mis en possession d'un échanlillon. 
le juge d'inslruction donne communication aux experts des protes- 

~erbaux de pré lwrnen t ,  ainsi que des faclures, lettres de voiture, coo- 
(rats de vente. cornniissions el ,d 'une façon générale, de tous lesdocu- 
ments que la personne mise en ceuse a juge utile de produire ou  que 
lejuge s'est fait remettre. 

Aucune méthode officielle n'est imposée aux expei-1s. Ils opl rent  k 
leur gré, ensemble ou separeinenl, chacun d'eux elanil ibre d'employer 
les procédés qui lui paraissent Irs mieux appcopriks. 

Leurs conclusions sont forrnultic~s dans  des rapporls qui sont déposcs 
dnns le delai firk par I 'nrdonnance du juge. 

Art. 22. - Si les experts sont  en désaccord, i l s  designent un tiers 
erpert pour les depar tsger .  -A dPI&ut d'enicute pouls le choix de ce  
Liers expert, i l  est désigné par le presidenl du iribunal civil. 

Le iiers expert peut Iitre r h o i i  en dehors des listes oi'ficielles. 
A r t .  93.- En cas de non-lieu o ~ i  d 'ocqui t le~r ienl~  It: renibourseincnt 

de la valeur des écliaritillous s'eiïectue dans ies conditions prevurs h 
]'article 16 ci-dessus. 

Arrèté lisrrnt l e n  inesureiFa p r e n d r e  pour le préle- 
renieiit dr ai ~ c l i n n t l l l u i i s  cl'eugreiru, nii ic-ndeii i~iitw CL 
prolnlts n n l l l i i w c t i e i d e w  et  uii4lcrjpfogarulqi ies .  - 
A l a  suite du decret p~éceden t  s e  trouve l 'arrete suivant portant l ada t e  
du 45 mai 1911 : 

Art. iwP.- Chaque prékvement  con~por t e  tot1,jours la prise de  qua t r e  
ecliantillons. 

CQS qua1 re é.ellantiIlons doivenl etre identiques. 
Art. 2 - Lr:s qiiari t i l~s A prt!lever el les pi~ocedés à employer pour  

obienir des éctiant~llons hornngkrics sont les suivants : 
1. Prodtcits unt icr ! /p[oyan~ty~~r l s~  - Sulfate de cuivre; sulîate d e  

fe r ;  soufre ; bouillieu cupriqu~.i ; verdet e l  prodilits lielerogécies. 
Chaque echaritillon, de 430 gr. environ, est place dans ,un vase d e  

verre propre e t  sec, lequel est  iiumidialeiiient bouche avec uii bou- 
chon de Iiege e t  scelle. 
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- En ce qui concerne les bouillies cupriques, les verdets, et, cn gene- 
ral, les poudres foririt;t~s par le rriblangr de produits difTL'renls, la prise 
d'échantillon doit être faite en observant rigoureusemenL les précau- 
tions suivantes : 

Lorsque le produit est  contenu dans un seau ou vendu en p;iqiie:, 
répandre la totalite du contenu du seau ou du paquet sur une feuille 
de papier, Ctaler en mélangeant la matikre en couclie unifornie el pre- 
lever dans les divers points de l a  masse une quantite dc produit d'en- 
viron 1 kilogr. 

Cette quantité est, à son tour, placee sur une feuille de p a p i e r ,  
1nélangi:e et partagtk eu quatrr  tas Pganx constituant chacun l'un des 
quatre échaniillons. 

Lorjqiie le pi-oduit esl. contenu dans un sac qu'il est pratiqiierncnt 
impossible de vider coinpl;:ternenI, on pr6léve à la sonde, dans les 
divers points de la inasse, une quantite de produit d'environ i ltilngr., 
puis on mélange les prises sur une feuille de papier et l'on opère 
comme précrdcinment. 

II. En!yrais pu/r:érulents ou a!yant I'nspecl d u  sel. - Chaque 
échaniillon, de 230 gr. environ, est place dans un vase de verre propre 
et sec, lequel est iinrnédialeinent bouclié avec un bouchon de l i ige c l  
sceiie. 

I.orsque le produit es1 en sac. le pr~jlilvernent doit Btre ripPrë sur un  
échantillon moyen obtenu de la facon siiivante : 

On ouvre un dcs angles d'un sac et I'on y plonge une sonde, en la 
dirigeant en diagonale vers l'angle opposi ; on répkte la rnéine opi;ra- 
Lion sucressivernent sur  chacun des qualre angles du sac e t  I'on réunit 
sur une toile on sur une feuille de papier Ic produit ainsi obtenu. 

On opère de la meme fnron sur uo certain nombre de sacs pris au 
hasard et I'on réunit t o i i l ~ s  les prises, qu'on mélange soigneusemen!. 
à la main ou avec une spatule et  qu'on r h n i t  en un seul tas. 

1,a rriatitre rendue, d e  cetle f i i ~ o r i ,  aussi horriogi:ric que possilile. est 
étalke en couchc uni forine ; on prélève systéinatiquernerit dans les 
divers points d e  crlle-ci de quoi remplir les quatre flacons. 

Lorsque les engrais piilvériilenls sont  en tonneaux, on perce lesdeur 
fonds d u  tonneau de deux trous, a u  moyen d'une vrille; ces t rous  doi- 
vent être assez grands pour qu'on piiisse y introduire la sonde, ce 
qu'on fait en s'éloignanl aulanl  que possible de l'axe du tonneau. Le 
nielange se fait d'ailleurs coinme pr@cc!deinment. 

Lorsque l'engrais est en tas, on peut @galement se servir de la sonde  
pour y prelcver I'iictiantillori moyen ; nisis i l  faut avoir soiu ilp raire 
pénbtrer cet instimment jusque dans les parties infrrieurcs. SI Ic las 
est trop volumineux pour qu'on puisse arriver à ce résullat, le nieil- 

Iciir nir13en consiste à faire une  tranchée vers le centre du t a s  et 
prtilcver ensuile dans un grand noiiibre de points places dans les 
diverses parties du tas (en y comprenant  ceux que la tranchée a ren- 
dus libres) les échantillons au moyen de l a  sonde. 

Ill. E~zyrtris non pulvérulents. - La qiiaotite & prelever par ei.han. 
tillon pst d 'autant plus g rande  que  la matiGre est moins hornngéne, 

Lorsque 1'rngr;iis est en masse pilleiise oii cornpacte etqu'il se iroiive 
en  sacs ou en tonneaux, il est indispensable de vider plusicura sacs 
pris a u  hasard sur  un plancher ou su r  des dalles préalablement 
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halayesi on.mélange alors h la pelle le tas obtenu et I'on prelève-en 
différents points de ce tas des pelletbes de l'engrais. Ce nouvel erhan-  
tillon fornié est divisé et iiic:langii, piilvririsé oii concasse, ailtant que 
possible, B l'aide d 'une batte oii d'iin marteau; on rnclange lirialernent 
g la main cette rnatiére pliis oii moins pulv@rulente, et on l'inlrodiiit 
dans u n  flncon ou dans une hoiie riiilfllliqiie. 

Quand l'échantillon est piirniliveinrnt en taq, on procede de  la meme 
nianière, rn pratiquant unc tranchee cornine il a été expliqué plus . . 
haiit. -- 

O n  ne doit, dans aiiciiri cas, dans l 'une ~ I I  I'aiitre de ces opi.rations, 
Cliininer les pierres ou les p ~ r t i e s  etrangeres de  l'engrais ; elles doi- 
v e n t  enlrer dans I'r'chnntiilon prîlevé, dans nne proportion aiifnritqiie 
possible égale B celle dan's Iaqiiellc eltes e x i s l ~ n t  dans l'engrais. 

Des matibres p ~ i i  liomogènes, rogniires, chilTons, ele , sont dispos6es 
en tas e t  bien mélangèes tt la pelle : siir ce melange, on preléve, ti la 
main, dans un trés grand nombise &endroits, une  poignée de maliére; 
o n  réiinit le produit de tous ces préii:vemenls,qii'on melange h nou- 
veau avec I i  main et sur Irqiiel on p rmd  finalemitnt 1'6chantillon des- 
liné B I'analjse. hloins la nisliere est  hornr,géne, plus pf lnd  devra étre 
I'rchaolillon destin6 é ' l ' ann lye ;  dans qiie~qiies cas, il faut prblever 
jusq11'8 3 oii 4 kilrigr. de iiiatiiw?. Ce t  écliantillon 'csl iiilroil'uil 
dans iine boite métallique ou dans unecaisse en bois herinctiquernent 
fei'inhe. 

Les mgrais qiii sont en piile plus on moins liqiiide (par exemple, les 
viilanges, peuvint ~irc'senlci~ deiix- cas : ou bien ils sont Iiornnsbnes, et  
alors i l  su lit de les melanger & la pelle et d'en remplir u n  flacon; ou 
bien  ils se séparent en deux parlies (l'une pliis fluide, I'aiitre plus con- 
sislante); clans ce cas. il est indispensable de prélever de  l'une et  de 
l'autre dans une proportion @gale à la prol~orlion dans laquelle elles 
exislenl diins le lot ii examiner.  

Les parlies liquides sont rerniikes, et aussifdt, sans  laisser le temps 
d e  iikposei., on pn prtléve iinà r~iiaiiiilé ~ii.npott;onnelle. 

Les parties snli les sont divisées B la bEche; on en prklève un iehan-  
iil lon égal propoi-iionnel, et  I'on réuni! les deux lots dans u n  grand 
flacon B large goulot hrrmeliquernent bouché. 

, 4 r r é i é  n i i o f n i b r f r l  r c l a i i P  B IR n i C i l i a d e  qna dal- 
reiit  ~ i i i p l o g c r  I c u  l a l ~ r b ~  n t o i i - c m  r i , ~ r i . & r  ~ O I I ~  I.HI~LBI?RO 
dru roii l 'rrr i  t l c s t i i i i - s  it l ' a g i - i c i i i t i i i ~  (Journal a f / k i ~ l  di1 
$l i n a i  19141. ConForinEirienC a I'nrrCL6 iiiinisli~rirl du ,18 jiinviei; ,1907, 
les iabriialoires agi.66~ n e  poiiri-ont rmplo,yrr que les iii<thodes sui: 
ranles pour l'analyse des soiifim tiesiinea à l'iigriciiltiire : 

.Cuufrf subliméou soufre en fleur - Le produit coinriierr . ialrrr~~nt 
p u r  eonlient au moins Y H , 3  p .  100 de soiif'rr ; au  plus0,5 p.100 de cen- 
dres et O,5 p 100 d'Jiiiiniililé. 

I I  est formé de parliciiles aiiiorphns, en foime d'iitriciiles, ainsi  
que  d~ crisiaux ; la proporiion de  ces derniers e s t  environ de 10 à 
9p.lRO 

La parlie insoliihlc dans le sulfiire,de carbone est  de 12 p: 100 au  
irioiiis; dans  les soufres sublimés de fabrication Pécerile. cette propor- 
Lirn peut  s'ilever jusqii'h 33 p .  ino. 
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Soufre  trituré. - Le produit commercialement pnr contient au 
moins 97 p.100 i b  soiifre cristallisé, e t ,  a u  plus, '2 p.100 de cendres d 
0,s p. 100 d'liiiiiiirlitr'. 

Soufre précipité.-  Le soiirre pricipit i  est en particiiles trks fines. 
11 n e  renferirie pas de cristaiix. Sa leneiir en soufre doit correspondre 
h celle que pnranlit le vendeur, avec une loli.rance de  2 p.100. 

La  garaniie de teneur en soufre indiquee pour l 'un quelconque de 
ces prodoils s'entend en soufre libre. 

Finesse. - Vérifier le degré de  finesse garanti  par le numéro de  
tariiis. 

Le prodnil doit passer, sans laisser de rbsidu notable, au travers du 
tamis dont le niirndro est désigné. 

1.e numéro d'un tamis indique le nombre de fils tendus dans chaque 
sgis. dans  lin carre de  47 mil.imèlres de cblé. 

Aumidile et cendrrs. - Dans une rapsiile de  porcelaine tarée, on 
p]t~re 3 :rr. di i  sn~il 'w à esRayPr. 1.a r a p s ~ ~ l r  pst n ~ i s e  d ~ n s  une éiure 
rcglPe a 90°-9'i0, n u  cllr s6jniirne pendan1 9 hwircs; on laisse refrnidir 
F O U <  un c ~ ~ i ~ . c n t w r ,  e l  1 o n  p h .  La perle de poids, génrralement fai- 
ble, reprbseiite l'liiirniilité. 

1.a cnpsiili? est nlors port& sur un simple bec. jusqu'i inciné- 
ration cnrnpléte. Une nouvelle pesbe donne le poids des niaLiCres 
minbrliles. 

Si le produit parait notablement impur,  on eflectiiera le dosage du 
so11fr.e libre ou de  la maticre etrangére dont on aurait  conslaté la pri- 
sence. 

ilo.ra7e du soufre libre (1). - Un gr.  de soiifre piilvéris6 est alta. 
qi:é, dans lin ballon dc 0 Ii1.5 il* caparili. par Incc  di! lessive de soiide 
à 360 Haiiirié, cseiiiple de  siil fales, r t  20cc. d'eau : aprPs 3 minutes 
d'Phiillilinn, nn 1-ass~nihle. avi3c lin jet d'caii hoiiillante. Irs psrrelles 
adh6renleq a111 parnis h i  hallon. rt l',ln fail hoiiillir de noiivi~aii lien- 
dant  lin i~iinrt  d'lieiir-e eiiviron: on Iiiisse reîimidir: on Irnnsvase dans 
un h ~ i i n n  j a i i ;~  i I n  IO?cc . vt I'nn n ' f l w r ~ ;  on azile ; on filtre. el, aur 
le fil(raturn, qui reiifrrine Loiil le soiiI'rr! Bl'Piat de polysiilfiirr e t  il'lig- 
pnsiiltilc, on ~irél~!v~ %cc.. qii'on ox\tle I'ebiillilion, par cinq ad'li- 
tions siiccessivcs de Jcc .  clincune d'hypobroiiiite de soude réceinment 
préparé cornine suit : 

Brome. . . . . .  2cc.  
Lessive de soude. 40 - 
Eau. . . . . . .  20 - 

On retire dii feii, et I'on ajoute ppii k PPII,  en agitant înrt~rnenl, 
HCI nu liers. jiisqii'k réaction f'orlemcnt acide, décelw par la colora. 
tion rouge du brome libre ; on fd boiiillir de  nouveau pour f in i r  
l'oxyilation et pour chasser l'excès de brome, dont  iine trace, pour- 
tnnt. ne grnerait  pas le dosage: on laisse refroidir, et I'on nnikne  
B 103cc. ; on prkleve 40 cc. de celte liqueiir, qu'on prscipile h I'ébul. 
lilirin par i 0  rc. de snlutinn de chloriire de haryuin A 10 p.  100. Le prb- 
cipité dg sulfate de harviiin qiion reciicillc, qii'nn calcine et qu'on 
p i w .  cori~rnpnnl 2 Ogi*. 100 (Ir! la siibstariw analysbe. 

Si le prn.liiit pi.ii~iiiil' rrnferme des sulfates, il va de soi qu'on Ica 
dose par iin essai preliininaire. 
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&ei/iur.yuc. - Ce procédt' est aussi applicable pour aoser le soufre 
dans  Irs siilriires, poly~.uli 'iir~s, su'Gles el  hyposulfiies. 

Dosoge de 1 irisoluD[e dutis le su l fu re  de curbone (ilans le cas du 
soufie sublimé ou souire en fleur). - Uüiis un fliicoti boiiclié h 
I'eiiitri, du iiioilde déciil pour le dosage de 1'acitliie des I'aiiiics, on  
in(roduil 1 gr.  du soulie & rseayer el  30 cc. d e  sulfure dc carliune. 

011 agile uiic pi'eiiiii'i,e l'ois au debul dc I'opéi~aiioii. el de nouveau, 
spi'es uile deii i i-hure,  une heurt., une heure et deiiiie, puis oii laisse 
reposer jusqu'8 la Tiri de la deuxicme heure ; un prélbve alors. au 
mojen d'une pipelle, 10cc. de la soluiion suriiagearile, et l'on evapore 
d m  un vase de  Uoti611ie taré, avec les precauliuns voulues, en raison 
d e  la lourdeur des vapeurs de  siilfure de carbone el  de leur iiiflain- 
mabilité vers 170" ou d d u i t  de la pesée le soluble el  l'insoluble 
p 100. 
Examen microscopique. - Dans le cas des soufres t r i turés ,  il 

suffi1 de constater l'aspect anguleux caractéristique des frsgnicnts de 
soulre. 

Dans le cas des soufres sublimés ou fleurs de soufre,  I'examen 
microscopique prend une iiriportance prtipondéranle. II permet de  
deceler l'addition de  triture au  sublime, en procédaut par coiiiparai- 
son avec des produils commercialement purs, e l  avec des mélanges en 
proportions connues, prCpares par le cliiiuisle lui-ruéiiie dans le labo- 
ratuire. 
Les préparations sont monlées de préfircnce dans  la glycérine 

aceiique. 
II es1 indispensable de possCder des types de coinparaison,pour juger 

si la proporlion de criattiux qiic rerilrriiie un subliiiié n'est pas exces- 
sive. En rfTel, parmi Ics uiricules qui cai*aciériseiit ce p r d u i l  de con- 
densalion, se trouve noriiialciiient, et cri dehors de loule iiianoeuvre 
frauduleuse, une pelile quaniiié de cinisiaiix proverinnt <'galeiiiei~L des 
ctiaiiibres de condrnstilioii. Celle propoilion est touiefois i.elaiive- 
ment faible (10 à 42 p .  l U D ) ,  e t  l C  chmis l e  ~pprec i e rn  assrz licilernent 
s'il y a eu addiiion de  soufre t r i tur i  dans le sublimé, en ~iroporlion 
~uscvplible de procurer un bénéfice sensible celui qui l 'aurait effec- 
tuée. 

I)enxlcme Conpri?n tla I'trlliiiciitstlon de Lli.ge. - 
U n  Congres nntiorinl d e  l 'a l imentat iun  se 1iendi.a B LiQe  i l i i  4er  n u  
4 ocl~lire 1011 ; Lou1 en eiaiit nolioiial, ce CoiigiCs co~iiprendrtl des 
membres elimnngers specialiaés dans les qiiestioii? zoncerntitil les den- 
rées aliinerikires (pliysiologides, chiiiiistes.. baciéiiologisles, Iijgié- 
nisles, juristes, protiucleurs, coi r i i i ie i~~anls~.  

Le piesidenl du Coinite d'orgariisalion de ce Congrkscst hl. Joi'issen ; 
le secrLituire general, h l .  Scliiiops. 

Le taux di: la culieatiori pour les rnernbrcs efTt-Aifs est de 10 francs. 
Le Congrès coinprrndili quatre ~eclioris ; l r "  SECTIOS : Produit8 

d'origine animale (lai!, t iomiges.  vianilis, volaiiles, pcii~soiis, œul's, 
~onservt.~, bcuri-e, i i i ~ r g ~ r i i i e ,  geaisscs el  Iiiiile~ aliinerilaires). 

40 SECTION : Produi ts  d 'or ig ine  oégt;lule (cérknlcs, I'arines, boiilan- 
gerie, palisserie, paiu d'tipices, confiserie, chuculliterie, Iéguiiies, I'ruils, 
ctiarnpignuns, conserves, sucres, sirops, glucoses, . miel, confitures, 
denrees coloniales, éyices, aromates, condiiiièuts). 
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3 8  SECTION : Boissonsefindustries des fermentations(eaux de boisson, 
epüration des eaux de boisson, eaux niinerales naturelleset artificirlles, 
liinonade. glace, brasserie, malterie, vins, cidres, dislillerie. rectifica- 
tion des alcools, Fabricalion de la levure, vinaigrerie, liquoristerie, jiis 
de fruiis, sirops de I'ruils, essences et colorants). 
. 4 e  S~cr io i i  : Questions dioerscs (physiologie, lijgiéne, aliments dié- 
tetiques, a i t  culinaire, alirncnlalion du belail, régleinenlalion e n  
gé i ie id .  coiiirnerce et  indusirie, Irarisports e l  doiiaues, slalistique. 
enseigneirirnl). 

S'adresser pour souscrireau secretairegénéral, 27, rue des Giiilleiriins, 
z i  Liege. 

Lahoraialrc de la fiiaiiaii paniologlqne iIc Caen 
aclniiw coiiiiiic I n l m r ~ t ~ I r ~  ~ g r C é  1101ar IH r ( . ~ ~ r ~ ~ * i m  
dcs ïreiiclr~. - Par  ai,iété du 30 juin. le laboratoire d. la slotinn 
parnologique de Caen est  admis LI pi~ocEiler aux analyses des échan- 
tillons de boissorie, denrees aliiiii~nltiires et  produits agricoles prele- 
ves en vue de  la i.cpresi.ion dce fraudes. 

Le ressort ile ce Iiiburatoire cunrprerid les départements du Calra- 
dos e t  d e  la Manche. 

Le rii2iiie ar rs té  a rapporté l'arrP.16 d u  3 fëvrier 1908 agréant le 
laboratoire de ld sttition agronoiiiique d u  Calvados e t  de la Manche. 

DEMANDES ET O F F R E S  D'EMPLOIS. 
Kous informons nos lecleiirs qu'en qiialiie de secretnire gi'n6isal du 

S,viidic;cI iles cliiiiiisti~s, rious nous cliai.geoiis, lorsque lesrieriioiides elles 
offi~esleperiiieltenl, de  procurer des cliiiiiistes a u x  industiielsquit.n o n t  
besoin e l  des places aux cliiiiiisirs qiii soril. ti la rer:tieii:lie d'un eiii$oi. 
Lcs iriserlions quc noils faisons daris les Amzules sont tibsoliiinerit gisa 
tuites. S 'sdressrr  A M .  Crinon, 43, rue Turenne, Paris, 38. 

Sur  la dcinande de 11. le secretaire de  I'Association des anciens eI;,ves 
de I'lnslilut de cliiiiiic apl~liqiiec nous inl'oriiions les iniliiatricls qu'ils 
peuvent aussi deiiiarider des chimisles en  s 'adressant a lui, Y,  rue 
Michelet, Paris,  G o .  

L'Association amicale  des anciens 8lbres do I'Instilut nalional agrono- 
rniqiie est ü iiitiua cliaque ,iiinde d'olf!ir a NM. les iudustriels, chi- 
misles, rtc. ,  le ciiiicours al i :  plu sieur^ ingbriieurs tigronloilie... 

1'iiCr.e il'a~lreswr les ileiuaiides au  siège socid d e  I'Aasociation, 16, rue  
Chuile Bernaid, 1'ai.i~. 5'. 

[HIMISTE 23 ans. dipld1116 E.1' C.. decire lrouver situalion d'avenir dans 
un Iüburaioii~e. - Aili'esser les offres au bureau des Aiiiia- 

tes,  45, rue Turenne. aux iriiliülcs J . M .  

Le Cerant : C. CRINON. 
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TRAVAUX O BIGIN AUX 

Becherche et doaage de petites quantités de  m a n -  
gooese, eu particulier dans les sabstaiiees orga. 
iilques, 

Par M. GABRIEL BERTRAND. 

Lemanganèse a t.16 sigrialir, au iiioins à l'état de traces, d a n s  
un grand riorrilire d'étre vivarits (1). On doit, selon toute vrai- 
aernblance, le considérer comme u n  klénierit normal de  I'orga- 
nisme, animal ou végétal, dans lequel il jouerait, comme l'ont 
i'ahard montré mes recherches sur  la laccase, u n  rUle essentiel 
dans les phénomènes oxgdasiques. Ces considérations m'ont 
permis d'introduire l'emploi avantageux di1 manganèse d a n s  
la pratique agricole et de  formuler la théorie, aujourd'hui par-  
tout i I'ét~ide, des engrais  catalytiques (2). 

A u  tout% de rnes recherches, j'ai eu souvent k mettre en évi- 
dence ou à doser de  très petites quantités de rnanganése dans  les 
cendres provenant d e  plantes ou  d'anirnaux. Cette nécessité m'a  
conduit a l'examen méthodique des procédés décrits p a r  les au-  
leurs. Aprbs bien des  exphicnces,  je suis arrivé, par sélection 
e t  aussi grâce ?I divers perfectionneiiients, B régler une méthode 
dont la sensibilité, l'exactitude et la filcilit~d'exécution pourront  
certaineirieiit reiidre des services 2 ceux qui s'occupent d e  ques- 
tions analogues. E n  décrivant cette méthode, je crois devdir 
ajouter quelques observalions soit théoriques, soit p r ~ t i q u e s ,  
pour en assurer la i-iussite. 

La meilleure r é x t i u n  qu'on puisse utiliser pour la recher h e  
et le dosage de très peliles quantités d e  iiianganèse est ceriaine- 
ment la transforination d e  ce métal en acide peririanganique. 
Au point de vue qualilatif,  cette réaction est, en eli'et, coracté- 

ristique et, en m h e  temps, d'une extraordinaire sensiliilitk : le 
maiigadse seul donne, lorsqu'on l'oxyde, cetle magnifique colo- 
ration, rose ou violette, suivant  la concentration. que tout  le 

( 1 )  On trouvera dans L'eau de mer. milieu organique, par Quinton (Mas- 
son, ddileur a Paris, 1904) une bonne bibliograpliie coiicernaiit la  pr6sence 
du iiiangan6se chez les Pires iivarits. 

(il Gah. B ~ R T H A S D ,  S u i  I'eiiiplui favorable du nianganbse comme engrais 
{Comptes remlus, t. C.\LI, 1905. p.  1255). Le manganèse dans la nature 
Reo. gen. de chim., t. V111. 19U5, p. 205). Sur les erigr,ais catiilyticlues 
Comples rendus des Corrgris dechimie appliquee de Berlin(1903!, d e  Rouir 
1906) et de Londres (1909). 

AOUT 1911. 
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moiide cüiiiitiil et dunt l'identification par  le spectre ou les iiioyens 
chimiques est pour ainsi dire  superflue. E n  outre, une quaotite 
excessivement faible d u  métal devient visible lorsqu'on la trans- 
fornie en acide permanganique. 

Je mesuis  rendu compte, en dissolvant un  poids connu deper- 
nianaanate de  potassium p u r  d a n s  l'eau soigneusement distillée, 
qu'une dilution du  métal au 1/20.0(30.000 est encore nettement 
rose loi.squ'on l'examine sous un  volume de ZOOcc., contenu dans 
un ballon ou dans un verre  à expériences. Si l'on opère sur un 
volume moindre, la coloration rose n'est plus visible qu'à 1s con- 
dition d';iugmenter In concentration. Toutefois, il suffit encore 
d'un miilionièmc et  rnEine d'un deini-millioiiiéme de  rnnn2;intse 
& l'état de  perinnngnniite pour  colorer nettement Z cc. d'eau. A ce 
moident, i l  n'y a,  en poids absolu, qu'un millième et mème u n  
demi-inillièrnc de  milligramme de  métal en dissolut,ion. C'est In 
limite de  sensibilité. 

' Or, cette limite peut  &t re  facilement atteinte, comme je m'en 
suis assuré, lorsqu'on opère l a  recherche d u  manganèse dans des 
conditions convenables. 

Au point de vue quantitatif, l a  transformation du  manganèse 
en acide permanganique est également excellente, car on peut 
sans peine la réaliser d'une manière complète. En comparant 
Alors l'intensité colorante des solutions obtenues avec celles de 
solulions titrézs, on peut doser de très petites quantités de rnanga- 
nkse avec une  approximation qui atteint aisément Sp.  100 ;en 
p lus  ou en inoins) (1). 

J'indiquerai d'abord comment  o n  doit préparer les cendres 
dans  lesqnelles on veut rechercher ou doser le manganèse. Je 
décrirai ensuite la r k c t i o n  coloriinétrique. 

Préparulion des cendrrs. - Trois conditions sont h rCaliser dans 
la préparation des cendres deslinCes à la recherche ou au dosage 
de très petites qiianlités de m~ingiinèse : 10 tout le rn6tal doit s'y 
trouver sous une forme aisément soluble clans AzOaH étendu, 
sinon la réaction d'oxydation serait t rop  lente et, dans undosage, 
on n'aurait  pas  la certitude d'avoir transforme tout le manga- 
nèse e n  matière colorante; 2"l ne doit pas y rester trace de 
charbon, qui ,  dans la  suite, réduirait ,l 'acide permanganique et 
atténuerait plus ou moins la  coloration ; il ne doit pas non 
plus y avoir de chlorures. Comme l'acide chlorhydrique r:a$ 
s u r  l'acide perrria~iganique en donnant  d u  chlore et  du chlorure 

- (L)4'0urvu qu'il  y.ait au moins un cenkiéma d e  rnilli~ramrne ; au-Jss. 
xous, le dosage est effectué seulement B un niilliéme de milligrammeprh 
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rnanganeux, la présence de chlorures dans les cendres pourrait  
gkner la transformation effectuée en milieu acide, du manganese 
en acide permanganiquc (1). 

Pour oblenir des cendres répondant aux coriJitions ci-dessus, 
on incinère les organes ou les extraits desséchés d'organes à la 
température d u  rouge soiiibre, jusqu'à. disparition r l u  résidu 
charbonneux, puis on laisse refroidir. I I  est rare, id i r i e  lorsque 
la calcination paraî t  complète, qu'il ne subsiste pas dans les cen- 
dres quelques traces de charbon. Quant au manganèse, il s'y 
trouve, au moins en partie, à l 'état d e  sesquioxyde, trés difficile 
h dissoudre dans .4zO3l1. Afin de parer B ces deux inconvCnients, 
on ajoute un  petit excès d'HC1 concentré, puis o n  chauffe au, 
bain-marie; le sesquioxyde entre aussitbt en solution ; lorsqu'il n'y 
a plus que des traces d e  celui-ci, le liquide chlorhydriquedevient 
brun-verdâtre. puis se décobre  en dégagiiarit du chlore; après 
qiielques instants, e l  sans qu'il soit riécessaire d 'év;~porer  2 sic-. 
cité, on a,joute un peu de SOYII Ztendu, qui décompose les 
chlorures, puis on évapore et  l'on calcine de nouveau, sans 
dépasser le rouge sombre ; les sulfiites étant moins fusibles que 
les chlorures, les dernières traces de charbon brûlent avec faci- 
lité; d'autre piirt, s i  l'on n'a pas trop chauff6, tout le niansanése 
est à l'état soluhle. Lorsqu'on a trop chauffé el yii'une piirtii: d u  
sulfate mang;irieiix est repassé, d e  ce fait, sous la fwrrie d e  ses- 
quioxyde, on huinecte le résidu avec IICl concentré; on chauffe 
pendant 1 ou 2 minutes, puis on  ajoute quelques gouttes d e  
S01112 dilué; enfin, pour chasser  l'acide volatil. on évapore a u  
bain-marie, puis on chauffe un  instant à feu nu, jusqu'à I'appa-. 
rition de fum6es blanches. Malgré le petil excEs de  SO'H2 qu'elles. 
renferment, les cendres sont alors prètes pour la réaction colo- 
rée (2) 

Oxydnlion du manganèse. - d'ai essayé les divers oxydants q u i  
o n t  Cté prkonisés pour  In transformation du marig:~nèsc en acide 
permanganique : le bioxyde d e  plomb (W. Crurnj, le peroxyde 

Il]  Il ne faut pas era,oi.r.ar toutefois l'influence nuisible des ch1oi.ui.e~. 
Des lraces seulement d e  ces sels n e  gknent guere dans  la méthod? au  
bioxyde de piomh; elles disparaissent d:abord, pa r  suite d e  la réaction . 

puis l'oxydation d u  rnanganéw reprend son cours. Daris la methodo cala-' 
Iylirjue au persulfdte d e  potassium et  à I'argent, il est indispensable, a u  
contraire, d'éiiiiiiner totslement les chlorures. 

12) Si les cendres renferment une  proportion visible de silice. on  d o i t  
enlever celle-ci par filtraiion avant de  procéder a u  dosage d u  manganese. 
l e  pas oublier alors de  lave^ l e  filtre a fond avec de I'rau ar.iil.uli+, le 
papier pouvant retenir w n s  mlii iine trace de metni. 
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de bismuth (L. Schneider), les persulfates alcalins en présence 
du nitrate d'arpent (H. Rlnrshnll), I'hypochlorite depotassium en  
pr6sence du  sulfate de  cuivre i Duyk). etc. Ceux qiii me parnisscnt 
les meilleurs, parce qu'il est facile de se les procurer à l'état pur 
et aussi parce qu'ils sont d'one stal)iliti: siiffisnnte, d'un usase 
certain et d'une sensihilit6 absolue, sont. le bioxyde de plomb et, 
surtout,  le persulfate de potassium e n  présence du nitrate d'ar- 
gent .  

Emploi du bioxyde de plomb.  - La transforrnal.ion des sels rriiiri- 

ganeux en acide permangnnique par  chauffnae avec le bioxpie 
de  plomb et AzOVll a été indiquée la première fois par Waller 
Crurn, en 5843, coinme une  rCaction trEs sensible du mnnga- 
nèse (1). 

Cettetransformation se produit avec la plils grande fncilité. Si 
I'on dispose au  moins de quelques centièmes de milligramme dv, 
manganèse et  si  l'on ne fait pas de  dosagi,. il n'y a aucune pr6- 
caution p;irticiilit..re prendre. Si, an contraire, on n'a que des 
niilliémes de milligi;irnme ou si l'on opére qunntitntivemcnt, il 
devient néccssnire d'employer un assez griind ex& de bioqde 
de plomb et  de l'acide nitrique un peu fort. Avec l'acide trop 
étendu, en effet, I 'oxydat ion~est  si lente qu'elle rest? pratique- 
ment incomplète; on risque alors, dnnsune  recherche, de laisser 
échapper des traccs de man;anèse, e t ,  dans  un dosage, or1 
s'exposerait à troiiver un chiffre in  firieur k In réalitd. 

En prenant,  par  exemple. O g . 5  de  h i o x ~ d e  de  plon~b pour 
10cc. de  solution d e  mangnn6se dans hz0311 à 1Op. 100, 3 minii- 
tes d'ébullition ne suffisent pas encore poiir atteindre l'oxydation 
complète de  1110 de  milligr. de manganise : il faut ailginenter la 
concentration de  l'acide jusqii'au titre de  50 p .  100 environ pour 
réaliser des condition$ pratiques de sensibilité nhsolhe. Si I'on 
augmente dnvantnge ln concentration de I'ncidc, l'oxydation 
devient un peu plus rapide, mais. pa r  coritrc. ii ciiuse de Io d e n -  
sité plus s rande  di] liqiiirle, le dépdt, du  h i o x ~ r l e  de plomb devient 
t r k  lent.  Or, i l  faut  qiie le dCpU1 de ce hioxyde soit complet 
poiir j n g ~ r  de la présence d'une trace de manganèse ou pour 
effectuer un bon dosage calorimétrique. 

Je  m e  sers d'AzO3R pur  d u  commerce (D = 1,33 ou 3fi0 R). 
étendu de  son volume d'eau. Les cendres sulfatées sont dissoutes, 
en chauffant un peu si cela est néc.essnirc, d a n s  un  petit voliinie 

(1 )  Alrnnlcn der Chem.  u .  Pharm.,  t. XXXV, 15I5, p.  219. - On attri- 
bue souvent à tort cette belle réaction à IIoppe-Seyler, à Rijse ou a 
Volhard, qu i  l'ont iitili+e ou mi:rne s inipl~iuent  rapportt'e I o r i p t e r n p ~ a ~ r ~ ~  
W. Crum. 
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de'ce indange, e t  la solution est versée dans un tube h essais ; on 
rince la cnpsule avec u n  peu du  riiélarige acide, de maniérc il 
ohtenir la totalité du rriét;il cherché dans u n voluine variant,  siii- 
varit le cas, de 1 à t0cc .  ; on ajoute alors Sp.  100 de bioxyde dc 
ploriili pur en poudre fine: or1 fait houillir pendant 2 k 3 i i i i -  

nutes, en agitant vivement pour éviter les projections, puis on 
laisse iléposer; la réaction d'oxydation est coinpli'te dans ce5 
conditions, de  sorte que  la coloration du liquide surnageant est 
exactement celle d'urie solution d'acide 11ermang:inique ayan t  
la m h e  leneur en manganèse. 

Lorsqu'on veut procéder B u n  dosage, il ne faut pas se con- 
tenter de cornparer le tube où l'ou a el'fectué l'oxydation d u  man- 
p n k e  avec une s61-if de tubes oii l'on aurait  sirnplement versé 
des voluriies égaux de solutiiina titrbes de permanganate Je 
potassiuiri. rnérne acidifitires par  Az03H.  Le dépGt du bioxyde de 
plomb se reflète, en effet. dans la solution surnageante, qui prend 
une apparence plus concentrke. II filut, a n  contraire, prkparer 
chacun des tubes de  comparaison en chaiiffant uni: quantité 
connue de suIfilte de manganèse avec d u  bioxyde de plomb et  
.\zO%. L'éhullition ne doit pas  &tre maintenue moins de  3 nii- 
nutes; on opère dans u n  tube jaugé, et. avant  de laisscr déposer, 
o n  rninkne le volume au trait. en ajout,ant un peu d'eau (1). 011 
pourrait teriir eorripte, à ce rnorricrit, de  ce que le liquide chaud 
occupe un volume supérieur à celui dii liquide froid, mais cela 
n'a pas d'importance ici, le dosage Stant con~para t i f .  . . 

Il est nt!ceçsilire, pour avoir un dosage sur  lequel on pufsse 
compter. (le faire bouillir une seconde fois tous les tuhes,puis d,e 
laisser d6poser et de procéder à unenouvelle comparaison. 11 arr iye 
quelquefois, e n  effet, soit p a r  suite de la présence d 'unepous-  
sière organique dans le bioxyde de plonib, soit pour toute,autre 
cause, quc l'oxydalion ne mi t  pas cornplhte dii premier coiip oii 
hieri que la coloration rétrograde. On rie peut s 'eu .aperce&r. et 
répqrer la faute qu'en opérant u n  nouveau chapffage; la colorn- 
tion do i t  rester la niérrie. Si elle augpicntait  duns un des  tubes, 
il faudrait éviderninent chaulrer celui-ci (upe  troisième fois,  

Cette 1n6thode fourriit, lorsqu'on ÿ est babitué, de très bons 
résultats. Elle presente néanmoins,deutr iiiironvénients. D'abord,. 
l'ébullition du bioxyde de plornb a v e c  Az031L &diflicile; il faut  

(i) Longueur d u  tube  : 180rnillim.; diarnktre intBrieur'; j8rnillirn. 11 e s t  
bon dc laver les tubes  ii I'eau, a l'acide chlorhydrique c o n c ~ n t r e  e l  tiède, 
puis. de nouveau. a I'eau distillke alirés chaque dosage. Pour b i l e r  l'iri- 
traduction de  poussi8res dans les tubes, j e  les recouvre d e  capuchons de 
verre ayant 40niill im. de hauteur  s u r  20-2l.irSllirri. de diauiktro intérieur, 
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iigiter continuellenient le mélange et d'une riiiinière :issez viw, 
iifin d'éviter les pertes par  projeçliori; ensuite le dipùt du 
hioxyde n'est pas  trés rapide ; on  est ohligk d'attendre uii 

quar t  d'heure, e t  riikriie une demi-heure, a\.iint de prnckier aux 
comparaisons dtifinitives, et, comrrie une d6teriiiin:ition coin- 
plbte exige a u  moins d e u s  c h a u S î i ~ p ,  aussi bien du tube qui 
renferme le inétal h doser que des tuhes d e  coiriptiraison les plu?, 
voisins, In méthodc au hioxyde de  plomb finit p:irdewnir longup 
ct  rneme fastidieuse. 

Je lui préfére aujourd'hui l i t  méthode d'oxydation catalytique 
p a r  le persulfntk de  potassi~iin en prCscnce de  l'argent. inbtliod~ 
(lue j'ai iiiise a u  point e l  que je vais maintenant décrire en détail. 

Emploi du perszilfufr! de pofnnsiunz - Lorsqu'ori ctiauffe d u  sul- 
Siite ou du  nitrate inariganeus, e n  solution ilqueuse neutre ou 
Si~iblenient acide, avec d u  persulfiite de potassium ou d'amnio- 
ilium, tout le rnnnannùse se précipite en flocons brun-noir d e  
hioxyde hydraté  : 

(:4zC)3)3fn + S'OW1 + 311'0 = 2SO'lIK + , 3 r \ ~ 0 " 1 1  + lIriOJH2 

JI n'en est plus de  irikiiie. cninrne 1'i i  ol)servé Il. Marshiill ( t ) .  
si, avan t  de  clinufl'er, on ajoute a u  mélangi: un  peu d e  ~iitixtc' 
d'argent; I'oxj-dation du  rnnnpnese  va plus loin et, au lieu d e  sc. 

précipiter, le inétal pnsse, d i ~ n ~  Iü solution, à l'état d'acide pei- 
irianganique : 

Cet,te nouvelle et tr.i:s int,kressnnte réaction est due, coinnie 11, 
supposait llarshiill et corrinie je l'ai vérifib, h la forriiation inter- 
inédiaire de  peroxyde d'argent. Si l 'on mklange des solutions de 
persulfnte de  polassium et  de nitrate d'argent, on obt.ient hien- 
tht un  précipité noir : 

Ce prk ip i tk ,  recueilli e t  Invi. p a r  centrifiignlion, se rkiiiit uis. 
sitôt quand or1 le délaie diiris une  solutioii étendue de sulfak 
riiangnneux, tandis  que le liquide se colore en violet. 

(( De iilinimes quantites de  inanganésepeuvent étre facilement 
« déceltieç, d'après iîlarshall, en chauffant doucement la soliition 

avec du persulfate en présence de SO'H2 ou AzU3H, iivec addi-  
(( tion d'une goutte de solution diluée d e  nitrate d'argent 11. 

Comme précautions, cet auteur indique u d'employer seulenieni 
u n e  petite quant i té  de  sel d'argent,  sinon il se  pricipite dii 

Il) Chemical ,Telos, t .  LXXXIII ,  i901, p.  7 6 .  
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1 1  peroxyde d'argent finement. divisE. II n'est. piis reconirnnnt1;i- 
u hle, ajoiite-t-il, de fiiire bouillir le liqiiide, niais pliit,iit de le 
(i rnaintenirpeiidnnt quelque temps 5 une  température modérée. 
x Si le liquide est acide, il doit l'etre trés peu, ca r  la réaction n 'a  
t plus lieu en  présence de S0'1-12 ou de :\z03H concentré. IJne 
(( petite quantité de persulfate de potassium ou d'amrnoniuin 
11 sculeinent est nécessaire ». 

On peut aisément se convaincre, lorsqu'on essaie d'utiliser cette 
ii~itliode pour la rcclierclie, et surtout pour le dosase de petites 
quantitk de rnanganése, que les indic:itions rlonric\es par  Mar- 
shall sont k ce point insiiffisantes iqiie, lors de mes prerr1iri.s 
essais, j'obtins des résiiltats 5 peu prES ntljatifç. J'avais alors 
~rnployk du persulfnte d'aminonium . d'ai reconnu plus tard qiir 
ce composé doit étre proscrit, i t  que le perwlfrite de potassiuni 
donne seul des résultats certains (1). 

J'iii cherché alors quelle proportion de nittntc d'ür, meh t con- 
vient le mieux % la rkaction, et dans  quelles liriiites l'acidité dl4 
inélançe peut varier sans que l'oxydation cesse d'ktre totale. 
Quelques (xptiriences m'ont d'aliord montri': l u e  l'oxydbtiori du 
irian~anPse est d'autant plus rapide qu'il y a davantage li'argeiit 
en solution et q u e  le liquide est rnoiris acide. bis, dans iü duitc, 
j 'n i  constaté qu'il est préférable d'opérer avec trés peu h'arçent 
et en milieu fortement acide. J 'a i  rernnrqbé aussi y .a  un  
grand avantage à faire bouillir le  mélange la fin de I'opFratiori. 

Du moment où I'on chaufc,  une très petite quilntité d'argent 
suffit, en efl'et, pour obtenir une oxydation kapide, et, s'il se pré- 
cipite nBaiimoins du  peroxyde d'arsent.  célui-ci disparaît  \ors- 
iqu'on porte i I'ébullitiori le liquide, si célui-ci t s t  fortemefit 
aride. 

Ce n'est pas seulerrierit pour faire dispar8itre le peroxyde d'ai.- 
g e n t  qu'on doit ajouter de  l'acide nitrique a u  rnélange; c'est 
aussi pour assurer la transformation coniplEte du  mangankse en 
acide perrnanpnique. 

011 sait, depuis Guyard (2),  que le permanganate de potassiuni 
réagit presque instantariérrient, en milieu neutre, s u r  les sel-; 
manaaneux : tout le inangankse se précipile. aussi bien celui de  
l'acide perrnanganique que celui dn  sel manganeux : 

I I )  J'ai essayd sans  succks, d ' une  part,  l'eau oxygkndr,, le perhorate di, 
qodiurn et le percarhonale d e  polassium, d'autre par t ,  le cuivre, le cobalt, 
le nickel, le bisniuth, le plomb, le ckriurn, l'or e t  le platine. 

[Z)  LIiill. Soc. chim.  II), t. 1, 186i ,  p .  88. 
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Si Iii solution est Ié$rement acide, la réi~clion se produit 
encore; 111:iis elle devient de plus eii plus lente et incoinplète 
Iorsqu'on filkve 1ii propoition d'acide libre. 

I)es contlitions de  ce genre se retroiivent diiris In  recherche et 
Ic dosage coloriiiiCti~ique du  rriangnriése ii I'étiit d'acide perman- 
g;inique. Le liqiiide essiiyé ne renferme d'ahord que d u  sel ninn- 
gxneux. iiiiiis iius~itcit que In riactiori oxgiliinle n coiiiinenc6 d e  
se prorluirca, on se trouve en présencc d'un iiiklange de sel man-  
giirieiix et d'acide pe imnnpr i ique ;  une réaction récipi,oqiic: ptul 
donc s'ensuivre qui entriiine une précipitation et,  par suite, un? 
perte apparente du  rnktal iworinaitre ou 2i doser. Pour éviter 
crtte précipitation, d'iiutnrit plus II craindre que le liquide essayé 
est plus riche en iiiangani:se et plus pauvre en acide, il faut, 
d'une piirt, ncc6lérer I'oxydiitiori, tl':intre piirt, ralentir. I1:iction 
ile l 'acide perniang,iriiqne sur  le sel iri:irignneux non encore 
t ixnsforiiié. 

On arr ive h ce double résultat : Z O  eri n'opérant que sur des  
wliitioris de innng;rnése t r k  diliit:es, dans lesquelles 1 i ~  rkactioii 
d c  précipitiitiori sus-iridiquée est triis riileritie; 2"en ré jouta rit uri 

ararici e x c h  de réactif oxydant, de inaniilre il obtenir le plus vite 
possible la transforinittion coriipli!te du  rnanganiise ; 3 0  en efl'ec- 
tuan t  l'oxydation d:tris un  niilieu t r k  acide (1).  

C'est en terinnt compte de toiitcs ces considérntions que j'ai 
inst i tui  In rnéthode dont  je  rne sers acluellement pour la recher- 
che  et le dosage d e  t r i3  petites quantités de 1nnnganL:se dans les 
cendres orgiiriiques. 

Dans cette iriktliodr, les cendres sulfiilkes son1 dissoutes avec 
AzOqH pur (0 = 1.33',  pi,~alableiiirnt étendu de 3 fois son volume 
(l'eau; la solution est introduite dans un tube 5 ess:iis jaugé et 
amenée,  avec le liqiiide itcide de lavagr:, a u  volume final de 2,  
(le 5 ou plus génbralernent de  10 cc. ; lorsqu'on opère sur ce der- 
nier volume, on :)joute 5 gouttes de solution dn nitrate d'argent 
nu dixième, un  décigr. au moins (2)  de persulfate de potassium 
en poudre, et 1'011 chauffe doucement; un  léger tr.oulile jauniître 
appara i t  ie plus souvent au début d u  chauffage et fait place à 
iint: cnloriitinn rose, s'il n'y a que des triices di: rriitngiinèse, a u n e  
coloratiori rose, puis  violette, s'il y a davantage de riiétal. La 

(1) Ces observations sont applicables Ü. la mc'thode a u  bioxyde de plomb. 
(2)  Avcr 5 gout.Les de nitrate d'argent au I l i 0  pour 1Occ. de  liquide, il 

suffit de 250milligr. de persulfate pour  oryder  facilcrnent uri milligr. de 
inangani~sr ,  sans qii'on ail a craindre l n  formation d'un dépbt de MnO'. 

Avec Ygout tes seulement de nilrate pour iOcc., il  faudrait mettre 
500 rnilligr. environ de pcrsulfak pour un niilligr. de rnangankw. 
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culoration atteint son maximum d'intensité avec rapidité en quel- 
ques ininutes au plus. 011 porte alors le liquide k'kbuilition, tir: 
irianiCre {L décorriposer l'excésde peisult'ate. Cette décornpositiori 
s',ippi,écie niaémeiit à I'elTervescence d'oxygène. Lorsqu'elle est 
i:impli.te, le liquide conserve, en prPsence d u  in;inaarii:sc.. untJ 
lielle coloratiori rose ou viulctte, Ir& st;lble. S'il persinle, au cori- 
traire, un peu de persulfate, la coloration de  l'acide permnng.;ini- 
(que s'additionne lentenient d e  ,j;~uniîtce, h cause de  l'action oxy- 
tliinte du persulfate s u r  le sel d 'argent .  Xéine dans un dosage, c c  
IJ"~\ ch;mgernent n'a aucune irnport,ance, car il suffit d e  chulfei .  
de nouveau le liquide ail rnornent de  faire 1 : ~  coinp;iriiison colori- 
iiiétriqur: pour voir disparüitreaussitùt la colorihon parasite. 

Lasensibilitéde la niéthode ail persulfate est la. même que celle 
tlc la méthode au  Lioxj-de de  plornb ; tout a u  plus, semble-t-il, 
Iorsqii'on opère sedernent  s u r  un  oii deiix tlixii.rries d e  rnilligr. 
d c  iiiiirigankse, que la coloration rose est uri peu rrioiria stable. 
Quant ii la commodité, principalement ou point de  vile quantita- 
t i f ,  elle est tout ii fait supérieure. I 

Pour les dosages, on prépare d'abord une  solution mère ren- 
fermant 4gr .  054 de sulfate cristallisi: k k1120 par litre, soit 1 inil- 
Iiyr. par cc., puis on fait de cette solution rrièredeux dilutions au 
dixième et au centième. En traitant des volumes cori&ables di: 
l'une ou de l'autre de ces dilutions p a r  le persulfate de potassium 
ot de nitrilte d'argent en présence d7AzO"1, on  établit une série 
(le Lulies de corriparaison avec lesquels il est facile de déterminer, 
II :p. 100 pres environ (en plusoii eri niciins), le manganèse con- 
lm dans une cendre.  

LI est recoinrniindable de ne  pas op i re r  1 '0~ydi~Lion sur  plus  
il'un milliÿrarnrnede m:ing:tnése. E n  génSral, on ignore la richesse, 
iiiéirie approxiinative, de la cendre il analyser, d c  sorte qu'on 
peut avoir trop de inanganlse dans ilrie prise d'essai ; la solutiop 
iicide prend une coloration violette t rop  intense ou même elle 
précipite des ilocoris bi-uiis de  bioxyde d e  manganèse Si elle est. 
sxlement trop colorée, on la dilue a r e c  de l'eau, dnris iine fiuls 
,jaugée, puis or1 recommence l'oxydation s u r  une  partie d u  
liquide, préalableiraent additionnée d'une quantité suffisante 
d':\zU3H pour en renferiner le quar t  d e  son volurne. S'il s'est pré- 
cipité du bioxyde, on ajoute goutte k goutte une solution d'acide 
dfureux ou de sulfite alcalin bien exempt de mangynèse, 
jusqu'h redissolution ; on chasse compléteinent l'excès d e  gaz 
sulfureux, puis on dilue, e t  l'on recommence le dosage s u r  une 
pution aliquote. 

En tenant compte des obsr:rvations que j'ni faites, o u  obtient 
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p a r  cetti. inethode de trils )_ions résultats e t  dans  un temps assez 

court. Les substances q u i  accorripagnent liatiituellernent le mari- 
ganEse dans les cendres (acide phosphorique, fer, etc.) n'appor- 
tent  aucune cause d'erreur appreciable, ainsi que je l'si constaté 
p a r  iine série d'expériences sur  des mélanges artificiels. 

Dosage da 1 '~zr~ te  iiitriquc i l ~ i i a  Ir: cotoii-poudre, 
la nltroglgcériiic et niitrca pi.otlultw L \ O A I O ~ I I C ~  
(ctliers ultriqrncs), 

WVI. 11. Marqueyrol et 1). 1:lorentin ont publié, dans les B n n a h  
d e  chimie unulyliyuc du  I 5  juillet 191 1,  iine note s u r  le 11osnge dr 

l 'nrote rians les niirates, l e  coton-poudre et  les i t h ~ r s  ~~i lr iqucs ,  note 
dans  laquelle ils signalent les résultats qu'ils ont obtenus en 
appliquant : 1" la niéthode Schliiesing ; 2" cette inéthode modifiée 
pür  Ic, service des poudres et salpétres pour 1 ' i in : i lp  des cotons- 
poudres ; 30 le riitromCtre. Ils ont constat6 que le 3;iz recueilli est 
souvent impur  et qu'il contient à lx  fois de l'acide carbonique e t  
(le l'irzote. II font observer que  l'acide carbonique provient d e  
l'action d'llCI sur  le hicarbonnt.e de  c:haiix dr: I'eiiu de source 
utilisée ; quant  k l'azote, il proviendrait de  l'air en dissolutiori 
entrain6 par  AzO et p a r  [ICI. 

Les chimistes qui se sont occupis d e  cette question ont reconnu 
la  nécessit6 d'ernployer l'eau distillée acide et bouillie pour rem- 
plir la cuve d a n s  laquelle se trouvent les éprouvettes graduées 
q u i  servent à recueillir le gaz dbgxgk. 

En ce qui  concerne la méthode einplogée par  le service des 
poudres et salpètres, MM. Marqueyrol e t  Florentin ont reconnu 
qu'elle p r k e n t a i t  également plusieurs causes d'erreur. Cette 
méthode rmsis te  à faire passer d a n s  le ballon de l'acide carbo. 
nique destiné à chasser l'air avan t  d e  chauf'fer le rridnnge d'eau, 
de sulfate ferreux et d'BC1. 

Avec le hioxyde d'azote dég@, il y a de  l'acide carbonique 2 
iibsorber, e t  il en résulte les erreurs  ci-après : 

i X 7 a c i d e  carbonique dégag6 par  l'action d'IIC1 sur le carbu 
mate dc chaux  n'est jamais p u r  ; 

20 Il y a également de  l'air d F p g 6  par  l'action d'HCI ; 
3 O  Le hioxyde d'azote réagit sur  la solution de  potasse caus- 

t ique pour  donner différents produits. 
Quelques-unes de ces erreurs  &nt  additives, tandis que 

d'autres sont soustractives, RIJI. Rlarqueyrol et Florentin esti- 
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nient qu'elles se cornpensent et que le résultat ohtenu n'est pas  
liien i.loi,-nP, de la vkrit,6. 

Xous avons personnellement htudié l'application d u  procédC 
d e  Schlcesing pour doser l'azote nitrique dans toiis les produits, 
notariiment clans les composks nitrés tels que  le mton-poudre. la 
nitroglgckrine, etc. En colliilmrxtion avec RI. P. Ctiarnpiori, nous 
nvons présenté plusieurs notes sur  ce sujet à I'Ac;ld6iiiie des  
sciences j l ) .  - 

?'out d'abord, nous rappellerons que, pour chnsser l'air du  
l):illori, nous avons employé un tour de milin hien simple, con- 
aistnnt d rnettre dans le ballon le coton-poudre avec de l'eau 
tlistillée : on Fait bouillir jusclu'k ce que l 'sir soit dkg;igC ; on 
iritrorluit dans le ballon, par  Ir, tube ü entonnoir, u n  mélange de 
wlfate de fer ammoniacal forteiiient acidifié piir lICl pur. La 
rilaetion coimience régiilièrerncnt,, ct l'on obtient le bioxyde 
d';i~ote s:ins avoir besoin d'nlisorher l'acide carbonique p i w  la 
potasse, ce qui 6vite bien des iii,zriipulntions et des coiriplicntions, 

Par la suite, nous avons reconnu qu'il fallait utiliser l'eau dis- 
t i l l k  acidifiée el houillie pour reiiiplir la cuve contenant les 
tiibes gradués destinés It recevoir le gaz dégagé. Dans ces condi- 
lions, on obtient un gaz très pur ,  ce qu'il est facile de vi:rifier en 
I'sbsorbant iiü moyen (l'une solution de  sulfate dc fer ammo- 
niacal acidifiée par  HCI. 

L'operation est d r s  plus aisée si l'on utilise I'eudionièti~e de  
Ilaoiilt rnodifié par  nous. 

Corrirrie l'indiquent RI.1I.Jlarqii~yid el Floreritin,il f a u t  faire une 
opération au moyen d'un voluine d'une solution titrée de  nitrate 
de  potasse (ou d e  nitrate d e  soude) pour obtenir sensibleriierit le 
iiiéme roluine de  hioxyde d'azote ; on fait la inêrne ahsorptiori 
:lu sulfate de fer aciduli:, e t ,  a p r k  avoir ramené le voluine k 00 
e t8  la pression de Oiri.71;, on calcule In proportion d'azote nitriquc 
contenue dans le produit itnalysi:. 

Pour les produits spkciaux, tels que la nitroglycérine, il nous 
semble r n h c  que Ir: dispositif inrliqiié par  le service des pniidres 
rt snlp$tres n'est pas üvaritageux, car  on  doit riietlre eri iiiêrrie 
teriips dans le b d l o n  I l C l .  le sulfate ferreux et le produit k nna- 
Iyser ; or, le dégagement peut étre parfois trop rapide, et, dans  
certains cas, avec des produits relativement volatils, on peut 
avoir une disparition de matière a v a n t  qu'elle a i t  6th dkconiposée 

11) Voir Dosage de l'azote nitrique dans les substances~organipues ; 
romposition chimique de diuers cotons-poudres (Comptes rendzis, 1876, 
4iseoiestre, p. 787, et  1 K 7 ,  1- serriestre, p. 605). 
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p a r  le sel de' fer. Aussi avons-nous encore, polir ce cas spéci;il. 
us6 d'un tour  de main.  

Nous rnettoris dans-le ballon les solutions dc sulfate de fer ri 

llCl ; nous faisons bouillir jusqu ' i  ce quc  l'air soit chassé, et nou. 
introduisoris par le tuhe k entonnoir la substiince nitréeù analyse1 
en solution plus ou moins étendue. Celte introduction a lieu 
aussi Icnt,ernent que possit~le, afin qu'on soit assuré de la déconi- 
position cornplCte d e  I'azole nitriqiie piir le sel f ~ r r r i i x .  On peul 
A volorité, soit mettre diiris le ballon le produit  à analyser et di) 
l 'eau, puis iritroduire In soliitiori ferreuse acidifiée lorsque l'air 
est coinpl8tcrnent chassi:, soit mettre le fer. l'acide et I'eau c t  
introduire ensuite la matière dissoute. .lu hesoin, on peut mettrr. 
le produit, le sulfate de fer et I'cau, puis  ajouter HCI par Ir 
t,iibe à entonnoir. 

En agissant ainsi,  on suppriiiie l'usage d 'un  appareil spécial. 
pour ne conserver que l'appareil classique de Schlasing. On su11- 
prime en rn8rrie temps l'emploi de I'ncide carhonique et d u  r i i h i i .  

coup les inconvénients d u s  ii l'emploi (le l a  potasse. Enfin. en 
utilisiirit I'eau distillée acide et bouillie, on élimine 6,g:ilrnien! 
une autre  cause d'erreur. Dans ces conditions, on obtient di>. 
r0sull:~ts aussi si~tisfals:mts qu'en ayan t  recours R 1 ; ~  méthodv 
nitroni<',lriqiie pratiquCe à l'aide d u  nitrorriktre de Lunge, nppnreil 
dont I'ernploi exige, d'aprés MM. Jlarqucyrol e t  Florenlin, pour 
l'analyse du  coton-poutl1.c : I o  un  titre liicn déterminé de I'acidc 
sulfurique employé ; 20 une durEe d'agilation 60;ilement détei- 
rriirir:e ; 3' en ontre, i l  faut tenir cornpt,e de la snliiliilité dii 

hioxyde d'azote dans l'acide sulfurique, solubilité qui doit &ri- 
tlernrneiit varier avec In température. 

Conclusion: - L'appareil classique de Schlcesing, sans nucunt3 
ir-iodification ni coinplication, periiiet d'effectuer un dosage exact 
d c  l'azote nitrique dans les nitrates. le coton-poudre, la nitril- 
glycc+irie, si l'on prend l a  prkcautions indiquées ci-dessiis. 

.4 propos du fluor dans I c s  vinm, 
Par M. le D r  P. C A R L F S .  

Le fluor, ou plus  exacterrierit ses combinaisons avec la potasse. 
la soude, l'ammoniaque, designées sous le nom de fluorures alca- 
lins, ne jouissent plus de I:t m h e  vogue que  naguère, inais ils 
sont encore erriployés en œnologie, du moins hors de Frnncr. 
Les fabriçarits de produils nriologiques en introduisent dan* 
leurs clnrifiünts à cause d e  leurs propriétésantiseptiques! et pour- 
tiint Icur rkputntion i ce point de  vue est bien surfaite. 
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Cette infidélité d;ins les effets attendus tient d'abord ii ce q u o  
:CS levures naturelles d u  vin, ainsi que divers germes patlio- 
cher ,  s'habituent assez vile à vivre et ,a se développer en pré- 
sence des fluorures; d 'autre  part ,  beaucoup de  vins contiennent 
iii~urellement une quantité (le cliaiix siiffisante pour insolti}di- 
srr lentcirient le fluoi ajouté et le faire piisst:î cliins les lies. C'eit 
cl qui se produil surtout avec les vins d e  constitution peu 
acide. 

Si les fluorures ont toiijours des partisans, c'est aussi p:trci: 
clu'ils sont sans odeur, sans saveur, sans actiori sur  la couleur du 
\ - i n ,  et aussi parce que ceux qui les vendent aftirrnent qu'ils sont 
iiitrouvables k l'analyse. ILL vErité, c'est que. cl;ins les nniilysr:~ 
rwurantes, on rie les recherche généralement pas, et souvent ils 
Cchnppent lorsqu'on les recherche, parce que le travail néces- 
>,lire pour les cnractPriser nett.ement rc:cl;inie uri entraîricrneiit, 
.p':ciitl. Quoi qu'il en soit, leur  emploi en ri:riologie es!. iritertlil pitr 
IJ lui au rrii.riie ti tre que l 'usage des produits chiiiiiques au t res  
(lue I'aciilc sulfureux ct l'acide citrique, que, d'ailleurs, gn ne  
p:ut utiliser qu 'h ln condition de ne pas tlépisser les dost:s 
iii,ixiiria fixees par  les r6gleinents en vigueur. 

En présence d e  cette interdiction forinclle, nous ne  coiiipre- 
rions pas qu'on peiaiste à nous derniinder de France e t  rnénie d e  
I'>tr;irigcr : N Les fluoruiw introduits dans les aliments ,consti- 
tuent-ils une drogue vraiment nuisible'? Dans le cas de I'affirriia- 
til-e, partir de quelle dose ? » 

Soiis n'hésitons pas à clirc que r L p ~ n d r e  c; t . t igorir l l~( :~n~~it  il 

wtte qu~stiori diiris uii seris ou daris l'autre nous seiritilergit. 
tPiiiéraiit. 

E n  effet, le fluoi existe; cela n'est pas douteux, dniis 1:t niajo- 
i - i t P  a u  invins des iuatières aliirierit:tires. naturelles. Sous quel.le 
ririne s'y trouve-t-il 7 C'est variahle ; ainsi que nous 1';ivons 
1lhiontrE pour les coinbinaisons phosphorées du vin, .c;est eri 
~i~irtie h l'état inintSrnl et en parlie IL I'ktiit de coinhinaison 
oiynique 

Ce fluor a un  riîle physiologiqiir: di':trirriiin6 p a r  1;i ii;itiire. 
(:ornine le phosphore, * i l  est i:liar@ de s 'unir i'i ln, chaux,  11 lu 
iiiagnésie et autres pour constituer le systénie osseux. Si 11:s 
plmphates fornierit plus spécialeinerit avec le calcaire 1 ; ~  chai.- 
1)iliite de l'os, les fluorures constituerit le ciinent qui soude cette 
1,linrpente. Ce sont eux qui  assurent la résistance de  l'os, sa 
h i é  e t  parfois la linesse d e  son grain. L ' i v o i r ~ d e  I 'déphant ,  
vlui de I'hippopotnriie abondent en f l u b r u r e ~ ,  airisirIue l'tiiiail 
ilenos dents, de celles du  chien et  d u  porc. Nous e n  avons per- 
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soririellement découvert aussi dans  les écailles, les roquilles et les 
carapaces de  tous les crustacés et inollusques de  mer, de fleuve, 
d e  rivière, de  r~ i i s seau ,  d'étang, e t  rn&ine dans  celles des escar- 
gots. Dans tous ces coquillages, la duret;, et parfois la finesse 
d u  tissu nacré sont en bonne part provoquées par les fluorures. 
Lorsque les fluorures manquent ,  l'émail ne protéde plus les 
dents ; aussi la nature les üccuniule 1-elle dans les points d e  ces 
organes qui doivent el'f'ectuer le plus de travail, et olrrir le plu\ 
de  rfisistance aux c;iiises d ' u s ~ i r ~ .  

II est donc n6cesç;iire que le fluor s e  trouve non se~ileinent 
d a n s  tous les rriilieux liquides oii vivent les crustacés et animaux 
iiiarins ( i ) ,  mais aussi dans les aliments oii les espkces terrestre.; 
le prendront. 

Si l'escargot de nos vignes posscde du fluor dans ses  coquille^, 
c'est parce qu'il s'assiniile celui des  feuilles de nos ceps. On I c  
trouve, du  reste, d a n s  les cendres de sarments, dans celles dii 

marc  de vendange, dans IFS lies, sur tout  celles de preniier souti- 
rage. I I  n'est donc pas étonnant qu'il existe aussi d a n s  le vin ; 
~ n ü i s  corrirrie ses proportions naturelles sont mininies, i l  eat 
nécessaire, pour l'y retrouver aisément, d'opérer sur un volune 
assez considérable de  liquide. Dans tous les cas, ce volunie doit 
Ctre notablement supérieur ù celui qiii est nécessaire pour décil- 

Icr les fluorures ajoutés. I)c plus, il est quelquefois utile, poci' 
retrouver le fluor naturel, d'itlciiliniscr le vin.  

L e  rble que jouent les fluoi-ures dans I'organisnie ne saurait 
excuser les viniculteurs qui seraient tent6s d'en introduire daris 
leur vin, prétendant venir ainsi en aide k In nature. II y a long- 
temps qu'en bourrarit sourrioisernerit d e  phosptiale d e  chaux les 
salieres de tous les restaurants de  Fra6ce, d'autres émettent u n e  
opinion semblable, que nous ne pouvons pas partager. 

Lorsqa'on ajoute d u  phosphate de  c h a u x  au  pied d'un cep de  
vigne, on augmente sans  conteste son rendenient en raisin. Le 
vin qui provient de ces raisins est plus riche en conibinnisoiis 
pliosphorées qu'il n e  l'aurait été sans cet engrais ;  ce vin e't 
devenu ainsi meilleur e t  plus sain. Mais, en passant par la she 
d e  la vigrie, ce  phosphate s'est vitalisk ; il a revêtu des furrries 
~iiinkralea et orgaiiiques ~ ia t~ i re l l es .  .4 l 'avance, chacun de nous 
sait  que  ces formes ainsi créées sont essentiellement favorables 

(1) Nous avons t rouve le fluor en abondance dans  l'eau d e  ln mer ,  ce lieu 
de rendez-vous archi-<éculaire d e  tnutes les ~olut.ions pluviales tlcs espéces 
c:hiriiiques terrestres;  iious l'avons dicouvert  dans  la genkrditd des e a u  
niinkrales, des eaux de puitq, niais rarement dans  les eaux potables super- 
ficielles. 
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;i l'économie humaine ; chacun est convaincu que la dose optima 
(le phosphates n'y a pas été d6passie. 

Quand, dnns certains pays, au lieu de procéder ainsi, on ajoute 
le phosphate de chaux la cuve, la forme iiîinéritle de ce sel est 
conservée, et nul n'oserait affiriiier que, dans ces conditions, la 
dose nptiinii n'a pas ttk dépasske. 

11 eri est de  iiii.riie pour les fluorures. Ceux-ci constituent, inais 
i~ dose beaucoup plus fiiihle, des éléinents aussi indisperis;ibles 
q 3 e  les phosphates B la formation du squelette, mais nous 
n'avons pas It: droit, n u  point de vue hygiénique, de les intro- 
duire dans les aliments d'autrui,  et cela parce que le produit 
que fabrique l'industrie ne se prksente pas dans le méme état 
que le produit naturel, dnns lequel les principes constituants 
sont cnriihin(ls, dnsés et vitaliGs rie irianiAre k former un  ensen-  
Ide s':id:iptant aux  besoins de la santé hurriaine. 

En rCsuin6, les fluorures chimiques, corxirne les phospliates d e  
mhie  espèce et autres, doivent être considérés comme des rnédi- 
caments, c'est-&dire comine des substances ne pouvant jouer u n  
rble utile qiic daris des 6tats iic maladie bien déterminiis. Or, Ics 
niédicaiiie~îts ne doivent jamais  étre milangés avec des alirnents 
quels qu'ils soient, sans q u e  l'opportunité de cette union soit dic- 
tee par des corisiiléri~tioris ttit':rnpeutiqiies. 

1.e m i e l  ct sou ana lyse ,  

Par M. F. M U T ~ L E T ,  
IJoeleur ès scieiices, cliiriiidc xi1 Lahoinloire central de Iü rCpiessiiiri il:.$ Ir;iiiiios (1) 

Le miel figiire üiijourd'liui au preiiiier rang  pnrriii 1t:s sub-  
stances alimentaires les plus falsifiées, et il est a isé  de coin- 
prendre qu'il en soit ainsi,  si l'on veut bien remarquer que les 
opinions les plus diverses et les riioins précisescirculent encore 
~url 'ori$nc et la composition de ce produit naturel. 

Le miel n'est pas, en ef'fèt, coinine on le croit conimunénient, 
un sirnple mt:lange d'eau et  d c  sucre interverti plus ou riioins 
riche en sacclxirose ; c'est,, en rckilité, u n  milieu complexe, dans  
lequel se rericoritrent des iriatiki.es dt~x1ririiforines et albumi- 
noïdes, des composés acides qui  en favorisent la conservütion, 
des substances aromatiques qui le parfument, enfin des ferments 
divers qui en facilitent l'assimilation et font du  miel un  aliment 
dc premier ordre pour Ics enfants e t  les malades. 

H'ilulre part,  lorsque le chimiste cticrche, dans  l'nnalgsc très 

(II Annales des falnz/mtrons de d6cerntire 1910. 
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délicate d'une substance aussi coiiiplese, s'éclairer sur  1:i valeur 
des prockdés d'investigation dont il dispose, il se heurte k une 
trks sérieuse difficulté r coniiiierit pourra-t-il se procurer des 
échantillons de miels authentiques ? Car l'analyste ne saurait 
considérer cornme tels q u e  Ics p i ~ d i i i t s  prélevés par lu-nièine à 
la. ruche, ou r q u s  par lui ,de prérérericr MI rayons, d'apiculteurs 
de sa  connaissance et sur  1 ; ~  log;~uté tlesquels i l  est en droit di. 
compter. 

Les faits suivnnls montrent qut: ces précnutioris nc sont pas 
inutiles : le marché francais est inoridi. depuis quelque tciiips, di: 
produits de  provenance étr:iii$~re contenant souvent 80 p. 101) et 
iiièiiie davqntnge (le sucre interverti cliiniiqueirient. Ces produits, 
iiprès avoir circulé chez noils coinine niicls naturels d'Allemagne, 
tl':2utriche, de Suisse, e tc . ,  sont ensuite exportCs coirirrie rniels 
niitiirels de Fi-iince. O n  prut juger (111 toi t  ainsi cniisé à I'apicul- 
tiire îrariç:iise et de la valeur des r isnl ta ts  ;m:ilytiques obtenus 
par  les expérirrientilteure les plus scrupuleux, iiiaiç confiants 
rii l'authenticitk de pareilles siibçt;mces. 

11 existe encore un point, e t  non des  inoindres, sur lequel il 
p u a i t  iridispciis:ible d'insister. Que doit-on entenrlre sous la 
tlinoiniuation de miel  ? En tl'autres tcrnies, qu'elle est la défini- 
tion d u  micl en tant  q u e  produit coiiiniercinlcmenl p u r ?  

Cctte tltifiriil.iori a kt(? c:xarriinC:e et  l i x k  p:ir Ics Congi~ès 
de Geriève (seplerrihre 1!1OIZ) c l  de Paris  (octol~re 1909), réu- 
nis sous le patronase (le la Société universelle de  1 ; ~  Cj.oiz-fllunckr 
d e  Genece.  

1)aiis ces d e u s  Congrès, les compéterices techiiiqucs et coiniiier- 
ciales, c'est-h-dire les producteurs oii apiculteurs et les négociants, 
ont  airisi défini le miel : 

L e  miel  est  lu siibstnnce y w  IPS die i l les  p ro t ln i smt  en tmnsformniit 
lrs sucs S I I C ~ P ' I  I . ~ C I ~ C Z I I ~ S  s ! o .  IPS I : ~ ~ ( ; ~ I ( I I . I :  et qu'rllcs e t n m n p s i i i m t  da~is 
Ics r a y o n s .  

Cette définition est d'ailleurs imnforiire à celle adoptee déjli 
tl;iris difl'krentes contrées de  piaduction d u  iriiel ; c'est, en quelque 
sorte, ln traduction de la défiuition i~llerriande cles 17r~einbaru,i- 
gm ~ V a h r z t n g s  ,und Genr<ssn~ i t / e l  et de  In définition aniériciline de 
I'.lssocintion of  officitrl ngric i t l t tc~-al  Chemis t s  a u x  Etats-Unis. 

11 en résulte, ce qui cl'iiille~irs peut  paraî t re  kviderit, que Ics 
;il)cillcs nourries c~xc1iisivi:iric~nt. Ii 15;iidc: [le solutions sucrées a h -  
ficielles rie peuvent donner i l i l  miel, si toutefois, du reste, elles 
i,fsistent h u n  pxreil r6girrie i l ) .  La substance qu'elles produisent 
ainsi n'étant pas du miel, s a  vente sous cetle dénomination con- 
s l i tue une fraude toriibant sous le coup de  la loi du l e r  aoiit 1903. 
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31;iis i l  existe une pratiqiie recnrinue licite eii apiculture et h i -  
signée sous le noln de  noui,risscmerlt ; elle consiste h alimenter 
1~alporuiilen~ent les :~beilles il l'aidi: de sirops ou sol~itioiis sucrfies, 
lorsque les plantes inellifi:res viennent iiianquer au  début du 
prinlenilis, ou bien lorsque la réserve de miel pour l 'hiver n 'wt  
pas suffisante pour assurer la subsistance d u  rucher. 

Les sirops de sucre utilisks dans le noiirrisseirient sont le pliis 
souvent constitués de solulioris (le sucre urrlinaire d a n s  l'eaii 
aroinntisée avec du rniel. On y ajoute quelquefois du  s d ,  dans  le 
butd'esciter les abeilles 2 sortir h l'apparition des pliintes inelli- 
fcres, ce qui est loin d e  coristiluer une aliiiientation ui,tificielle 
prolorig6e de façon illicite. 

L'emploi du  sucre crist:illisé blanc, pour Ic riourriçseincnt dcs 
abeilles, constitue, selon M .  R. llornriiel, professeur d'apiculture 
à Riom et membre ïnridateur de la Socikte centrale tl'apiculture, 
la iiréthotie la meilleiire et  la si:iile reroinmitndahle. Ce savant 
disti~igué s'exprirrie airisi : 

K Au point de  vue de la n o ~ r r i t u r e  des abeilles, toutes lcs 
a ni:tlilres contenarit du  sucre nt? sont pas égalenient honries; I;i 

i( nieilleure est saris contredit le miel. A défaut de celui-ci, le seul 
c adjii~ant recornmand;rble est le sirop fait  avec du sucre cris- 
a tnllisi hlanc ; les autres  matières sucrées (glucose, jus  de 
(( fruits, etc.) peuvent donner l i ~  dysenterie et amener la mort.  
a Le nourrissenient artificiel est toujours une  opération délicate, 
I( difficile et inPriie dangereuse, et l 'on commettrait u n e  f a ~ ~ t r :  
u grare en r e i n p l a ~ a n t  plus d e  miel qu'il ne faut p a r  d u  sirop u. 

Au surplus, on remarquera de suite que la quantité de sirop 
ainsi introduite par  les abeilles dans  le miel com~nercial  est for- 
cement trSs réduite, puisque le nourrissement, lorsqu'il est prn- 
tiqué de f a p n  exceptionnelle, e t  par  suite licite, n'a lieu qu'k uiie 
époque où les abeilles ne produisent pas  de miel, ces dernikros 

a imen- n'employant alors le sirop de sucre que pour  leur propre 1 '  
tntion jusqu'à la venue des plantes mellifères. 

Quoiqu'il e-oit, la pratique du nourr isscn~ent  est, fort répari- 
due ,  et la pl<fprirt des iriiels de rayons proviennerit de ruches ainsi 
trailks. Or, ces miels, qui sont en quelque sorte les types d r ç  
produits cornruercinlerrient purs, ne contiennent pas d e  derivcs 
du  fiirfurol. C'est là u n  point s u r  lequel sont d'accord tous Ics 
chimistes f;~rniIiarisés avec l'analyse du  miel. 

A ce propos, il n'est pas sans intérèt de citer la statistique 
publiée par 13 SocWté des chii~zirtes-anafi~stes suisses de concert avec 

( 1 )  R .  I ~ O ~ M Ë L ,  L'Apiculture par les methodes S Z ~ ~ I P S ,  p.  210 
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1;i Sociit'té drs apicu1reur.s srtisscs (1). Cette statistique porte sur près 
de 300 miels recueillis en commun piir Ics deux Sociétés et exa- 
iiiinks par  différents lat)or;itoires, tant  privés qu'officiels. Aucuri 
de  ces miels ne tionrie la r6;iction cnlnrée des tlt:rivks du fiirfuiol 
(réaction de Fiehe) ; aucun d'eux rie coritierit de dérivés furfuro- 
liques.Or,njoute la statistique, le r io~rr issernent  est une pratique 
très répandue eri Suisse. Enfin, rerriarque intéressante, tous les  
miels avaient kt6 chaufrés il 3 3 0  pour les lluitlifier(\'oir plus loin 
I i i  recherche des dérivés d u  I'urfurol). 

Ces faits sont en coinplet accord avec les r-ésultats obtenus 
( ians notrc service. par  JI. E. hioreau, pharmacien de pre~niére 
classe, a u  cours de ses reclierches s u r  les miels friinçais (2 ) .  

Nous voiri donc en possession d'une définition di1 inici com- 
inercialement pur  ; d'autre part ,  nous savons que ce rniel, i n h e  
obtenu aprEs nourrissemerit licite, ne  contient pas de dérivés du 
furfurol ; enfin, nous somrnes avertis des  difficultés inhérentes h 
l'obtention de rniels n:iturels :iutlientiques. Abordons iiiaintenant 
1ü. partie miilytique propreinent dite. 

L'analyse d u  miel comprenait,  il y n peu de  temps encore, 
notamuient en France, le dosage des rnatiéres sucrSes, un exa- 
men microsc:opique ayan t  pour liut de déceler les grains dp, pol- 
len, e t  In rectierdie d e  quelqnes fraudes grossières, telles que 
l'addition de  fécule, d'amidon! d c  pldtre ou de glucose. Ces falsi- 
fications rie sont plus de riiode aujourd 'hui ,  et l a  fraude a recoiirs 
inainteriant h des pratiques plus  savantes, presque scientifiques, 
telles que l'einploi du sucre interverti préparé chirniquernent par 
les procSdés les plus perfcctiorinks. 

Tandis q u e  la f raude empruntai t  à la science même les ineil- 
leurs d e  ces moyens, l'analyse chimique restait jusqu'ii ces der- 
nières anntes  dans u n  état de  stagnation des plus regrett.ables. 
Heui~euserrienl pour le  cowmerce horin&te en gknéral et I'apicul- 
ture  en particulier,  le  chiiiiiste se trouve aujourd'hui beaucoup 
mieux ariiie, grace à de  nouveaux procédés d'investigation qui 
pr6senterit une indiscutalile valeur. 

L'analysr: complkte d'un miel, tclle qu'on doit la comprendre 
acluellernent, corriprend les opérations suivantes : examen orga- 
noleptique ; examen microscopique ; examen saceharimétrique; 
examen chimique et examen biolo,'q -1 lie. 

Kous t rai twons ici sorriiii;iirL~ment les exaiiiens organoleptique, 
inicroscopique et süccfi i~r i i~~Stic~ue,  laissant niêine de eût6 l'exa- 

(1) Stalislique des r i i iüls  suisses, élalior6e par la Socikté suisse des chi- 
mistes-analystes ianii6e 19091. 

(2) Annales da$ falsifications, 1910, p .  513. 
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m e n  biologique ( i ) ,  pour y revenir un peu plus tard ; iuais nous 
parlerons plus longuement de I'exniiien cliiriiic~iie, qui. clans 1'ét;~t 
actuel de la luesl ion,  préserite le plus d'intérèt iiutarit pa r  Ic 
nombre des ClCrnents qiie par  leur importance ou point de  vue  
du diagnostic. 

E z m w  o ~ y ~ n o l r p l i q i l z .  - Cc:t exmien  est ti+s iinport:iiit loi-s- 
qu'il s'agit de micls d'origine, et l 'analyste ne s;iui.iiit alors négli- 
ger le concours du  d i .ps tn teur  ; mais i l  n o k r a  la couleur dit 
produit primitif et  cclle de Ii i  soliition aqueusc au dixii~iiie p a r  
exemple (voir 1;i recherche du  furfurol). 

E.carnm microscopiy~te. - Egaleiricint iiiiportarit (:il ce qui con- 
cerne les miels d'oriyine, cet i:xaiiicn perd un peu de son iritkr?t 
dans I R  C;LS de rniels iii6l:~ngés, In  présence d e  grains (le pollen 
ne pouvant seule intliqncr l'authenticité d'un iriicl. I l  est facile, 
en etret, de sniipoudrrr de  pollen une iiiislure quelcoriqiie. 

Esamen sacchar-imihiyzre. - Illins ln plupilrt des cas, cet exn- 
men ne rCvèle rien d1iinorrn;il. 

Eri particulier, la fr;tutle h l 'aide du sucre iriteiwrli ;irtificiel- 
lement échappe & cet examen pris isolérnerit ; il est vrai qu'il 
n'en est plus de rnénie s i  l'on a soin de  coiiiparer les résultats 
qu'il fournit k ceux obtenus d a n s  le reste de l'analyse. On ne saii- 
rait donc, en aucun cas, le né$iaer. 

Notons en passant,  qu'ici, 6giilement, l'analyse semble sortir 
de sa torpeur: dq nouvelles méthodes ont été récemment publiées : 
méthode A .  Jolles (2), méthode S. Rcithenfusser (3), rnkthode 
L. Lemeland (4 ) .  Nous reviendrons prochainement sur  l'emploi 
de ces procédks. 

Eznrnrn chimiqzic. - C'est actuellement la partie capitale dc 
l'analyse d'un miel, autant ,  avons-nous dit, k cause du  nombre 
des éléments envisagés qu'à cause de leur importarice. Ces 616- 
ments sont : l'e:iu. l'iicidité, les cendres, les malieres dextrini- 
formes et a lbun~inoïdes,  les dérivés du furfural.  

Eau. - 5 gr .  de  miel sont mélangés de pierre ponce g r a n d c e  
aiche, dans  un petit cristallisoir de  verre, et le tout est port& à 
l'étuve 2 1000 jiisqu'k poids c:oristarit (douze heures sont rikces- 
saires). 11 serait évidenîment préfkrable d'effectuer cette dessicra- 

(1) Q c z i s c ~ n .  Z e l t s .  f .  L7nters. d. Nahr. u. Genussmittel, janvier 1910, 
p. 65; avril 1910, p. 353. 

(2)  D. JOLLES, Zeits. f .  Cnters. d .  Nah~.. G'enus.~miflel, novembre 191i), 
p .  631. 
(3) S .  ROTHENFUSSER, Zeils. f .  U~llers. d.  Nat~rungs u. Genussmitlel, 1909, 

p. 135. 
14) P .  LEMELAND, Jm1-na1 d e  pharmacie et de chimie, octobre 1910. 
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t . i r i i i  dans le vide k 1 i ~  température de 60-700, alin d'éviter -toute 
dtistruction de 1 : ~  inntiére sucrée ; toutefois l'emploi de I'ktuve 
ordinaire conduit !i des résultats satisf;ris;mts daris le cas d'ana- 
lyses coniparatives ; on petit, d'ailleurs, les rapprocher de ceux 
rp 'on obtient en déterniinant 1ii densité de 1 : ~  solution aqueuse 
du miel exainini'. Le iiinxiiiiurn de In tcneur en eau est de 
'>ri p.100. 

.4cidifi. - On évalue cour:iiiiiilent cette acitlitk cn acide for- 
inique, siiiis ktre d'ailleurs fixé sur  sa  nature. On pcut opérer 
ccininie suit : % g r .  [Ir: i r i i~ l  sont tiissniis dans I1r:ilii, et Iü solution 
est étericlue ii 100 cc:. ; or1 filtre si c'es1 ii6çrssaire ; 50cc.  du filtra- 
iiim sont titrés it l'aide de In liotasse K/2O en pr4sencc d e  la 
phtnlCirie dii phénol ; chaque cc.  de potasse T/20 corresporid 
:i Ogr.0023 d'acide forinique. I.';iciditti nurrnale varie eritre 0,05 
et 0,23 p.100, exprimde en ücidc foririiqiie. 

Ce11d1 .e~ .  - 5 g r .  (le miel sont  chnull'és, avec prkcaulion, dans 
iiiie capsule de pltitine tarée ; lorsque In caramélisation est con- 
~ili:te, ori Plève peii k peu li t  teiiipPi~iture au rouge sombre, qu'on 
iiiriintir,ril jusqii'k I'riliteriticin de cendres Ihnc l ies .  II es1 quelque- 
fois n6cossaire do recourir au  inoulle. 1,orsqu'il est utile de pso- 
ckderf k I':innlysc des cendres, on  iricinhre une plus grandequan- 
tité de p i d u i t ;  on rechitrclie el l'on dose les chlorurcs et les 
çulfatcs, dont Ici prkscnce en yuantiti: notahlc constiluc une 
forle p+s»iiiption de fr:iiicle. 

-1li~lières de.clrinifirnzes. -.Les niiels nnturels contiennent.des 
11istii:res dextririifurmes en quantité var ia l~ le ,  i ~ i a i s  le plus sou- 
ler i t  11iis;ilili~s. On peut  pimi.tler IL ce rliisage [le plusirum ya.  
niéres : par eseiiiple, uri diiriiiie Iris sucres par  feriiientation, 
puis  on dose la destririe,  soit optiqueini:rit, soit par peske après 
une  précipitation :ilcooliqut.. II n'est pas nécessaire, toutefois, 
lorsqu'on n recours il cette pi+cipitat,ion. d e  détruire préalahle- 
iiicrit les iiiatii:i~cs s ih-ées ; ori peut alors opérer comme suit: 
10gr .  dciriiel sont dissous daris eriviron leur poids d'eau nu hain- 
iimric,-et In solution, v e r s k  dans un  ballon j:iu;.é de i O O c c . ,  est 
;itlditionnt:e pcu à peu d'alcool ii !lJO jusilu'au trait  d r  jause, 
en ayant  soin d'agiter constaiiirrient ; on aliantlonrie le tuut au 
repos pendant 24- heures ; o n  décarite sur  filtre ; on lare  le préci- 
pité 5 l'aide de IO cc. d'alcool f'orl, puis ori le i~edissout dans 
l'eau ; la solution obtenue est f i l t rh ,  e t ,  dans  le filtraturn, on 
close la dcxtrinc en In pr6cipit;~nt de  nouveiiu p a r  l'alcool et la 
recueillant sur  filtre taré. I I  est indispensable de  rechercher si 
le précipité contient cles midit?& sucrées ; s'il en .contient, @n 
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doit e n  déteriniiier la qiiaritit6 It I1:iide d e  lx liqiieiir de LJeliling, 
; i v i ~ r i l  et a p r k  inversion. 

Eriiin, il .y a. lieu de rechercher si In dextriiie est d'origiiie 
iiiiturelle ou si elle provient partiellciiient' d'uni: addition de glii- 
euse. Pour arriver II cc i+siilt;it, -1. I:ielie (1) a iiirlii~iii. un  pimPrlt', 
113çé sur ces faits : les iiiatiiires dextrinifoi~iiies tlii miel ne préci- 
pitent pas par l'alcool, eri prosence d'un acide o i y r i i q u e  ou inin& 
rd, daris un milieu ;le concenti,;ition dkterniinée, tandis c p c ,  
dm ces conditions, la dexti,ine pi-ovririant d u  gliicosc pri:cipite., 

Le niode opiratoirc est l p  suiviint : la suliition de  miel (1 + 2) 
1 -t additionnée d'iiric solution ile tannin et portPe a u  l~airi-iiiarie. 
Ihns ces contiiiions, on prccipite IPS  r i int i~res  :~lliuiiiirioïdes qui 
purriiient gtSner ulttlrieiii~eiiirri1 : nprrs  22 hcures de  chaull'e. 
o n  filtre ; puis à. 2 cc.  du  filtratuni limpide on ajoute 2 gouttes 
II'IICI concentré ( 1 )  = 1,1!)), et SOcc. d':rIcool ii !)(Ln. Ilans le cas  
d'un iiiiel naturel,  l e  liquide reste liiiipidc. t m d i s  qu'avec un  
iiiirl atlrlitioiink dc gliii-ose on obtient u n  trouble laiteux. 

i i l r i t l i~xs  nlbuminoitlrs. - II en est des iiiatii:res nll~uiiiinoïdes 
rciiiiiiie des iixlti6rcs destriiiifnrnws : ellr:s e?tistt:nt claris les miels 
iiai~irels en qiianti1i.s variahles, rii;ris dosables. O11 ohtient rapi-  
ilemerit des i~!sult;~ts coiiipiii.?tifi; en emploj-arit le -proekdk de 
I.und (1), qui coniistc? ii précipiter une solution aqueiise de  miel 
?oit,p;ii' le tanniri. soit pa r  l'ncirle phorphotu,iigstirlue. , /  . 

lh2ictif : solution de I i i i i i i i r i  à0.5p.200; 
Liquide ù ex:iiniriiir : solution filtrée d e  miel B 10p.100. 
.\ppareil : un  tube de verre foriné de deux parties cylindriques 

ilelonpeur el-de dinriii:t,i-e difTCrerits : Iû partie étroite, inférieure, 
(4 p d u k  en disii~iiies (le cc. polit. lin voliiirie t o h l  tlc 5 cc. La 
pi'tir supErieiire, pliis large, porte deux- t r ,~ i t s  de  j i ~ u g e  pour  
2ilcc. e t  4 . 0 ~ ~ .  

Uotle opératoire : 20 cc. de In solution exan~iner  sont intro- 
iliiits t lms l'appi~iriil, ;~tlditiorini:s de  3 cc. de réactif ail tannin,  
p i s  d'enii distillée, pour coiiiplétcr les 40cc. Le tout  est rendu 
Iioiiiogi!ne piii' agitation e l  abaridonné nu repos p c n d m t  
2'1 lieiires; on lit alors li: volurne du précipité qui s'est r:issernbli. 
d,ms In partie graduée. Le pi~)cédé n'a tvidernnient pas la r igueur  
il'm dosage gr;~viirikti iilur, iiiais il donne riipirleirient de$ r :~su l -  

. . .  . 
t d s  coinparat.ifs, e t ,  ii c;e point ;le vue, il est rklleiilent intêrks- 
z;int. 
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Ilusage voluiiiétriqiic de l'acide pliospiiorique 
ooluhlc dans I'acidc eltrique. 

Kous recevons de M. W u y t s ,  chimiste a u  lalioratoire de 1'Etal 
-de Liège, auteur d'un article sur  le dosage colwnetrique de l'acide 
~~hosphoriqzte soluble d a n s  I'ucide ci tr ique 1i 2y .100 ,  qui a paru dans 
le numéro d'avril  ! ! I I I  de ce Ilecueil, page 234, la note suivantc 
que nous nous empressons de  publier : 

<( J'ai lu, dans le numéro de  juin d e s  Annales  de chimie analy- 
/ q u t s ,  une nole dans laquelle l\l\l. Guerry et Toussaint, chimistes 
;lu lalwratoire de Liége, préteriderit que j'aurais eu connaissiince 
des recherches faites p a r  eux sur  le mPme sujet que celui que 
j'avais traité dans le  numRro d'avril d u  mFme Recueil, et regret- 
tent que je  ne leur e n  aie pas réferé nvarit de publier mon article. 
Je  proteste contre cette insinuation, qui permet aux  lecteurs des 
Annales  d e  supposer que j 'aurais eu l'indélicatesse de profiter des 
t ravaux d 'autrui .  .Je déclare forrnellerrient avoir ignoré les 
rectierches de  l\l.\I. Guerry et  Soussnirit, e t ,  dans celles que j'ai 
fait,c:s moi-mime dans le hut d e  rcndre prat ique le dosage volu- 
métrique de l'acide ptiosptiorique solul~lc  daris l'acide citrique, 
j'ai été exclusivement guidé p a r  mon directeur. 

Je  dois, d'ailleurs, ajouter qu'avant de donner  mon article aux 
Annales r i t  chimie nnal!jtiyzles, .je 1'av:iis publiS plusieurs mois 
a u p r a v a n t  dans les i l w ~ a l e s  de plmmacie de Lolianin (aoiit 1910, 
p. 337) ; MM. Guerrg et  Toussaint e n  ont eu connaissance pur 
des tirés à part  qu'ils out eu entre Ics mains, et, h ce inornent, 
ils se  sont bien gardés de  faire aiiprEs d 'un journal local la 
réclaniation qii'ils ont c ru  &:voir adresser H un  journiil étran- 
Ser  n. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES 

IBcstruclion des niriliérem oimganiques pour In 
rcclicrolic dcs pninoiirr niinéraan. - 51. HKETE.4IJ 
(Résumé d'une corriinunicatiori faite ii la Sociktk de pharniacie d e  
l 'aris dans sa s iancc d u  l ( ! r  février 1911). - Pour la recherche 
des poisons niinéraux dans les aliments, dans  les cadavres, etc., 
au point d e  vue  rnédico-légal, il est nécessaire de ditruire coni- 
plèternent les matiiires organiques. On a déjh propos6 un grand 
nombrc de procédés destiiiks :l réaliser cette destruction. 

Dans In  plupart  de ces procédi .~,  'on utilise l'acide nitrique, 
mais  RI. Rreteau estime qu'on peut éviter une  consommation 
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erngi:'&e de cet acide e n  lui  siihstitiiant lcç vnpeiirs niti,euscs. 
[,a méthode q u e  propose 11. Ilreteiiu periiiet de  t1i:lruire corripli'- 

Icinent d'iiescz griint1i.n qu;inLités de rnatières org;inicjues en un  
temps relativement court ; elle ofl're, en outre, I'arniitage de 
rbduire la surveillanw riu iiiininiuin. 
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A h d e  o p h n l o i w .  - On introduit, dans un  ballon E en quartz 
OLI en verre d'ltnir de 2 litres, 300gr.  de  1ü iriiitii5re organique B 
d&t,ruire ; on ajoiit,e 3 0 0 1 ~ .  d'acide sulfurique (L) = 1 , 8 4 )  ; il est 
i~vantageux d'ajouter, en outre, Ogr.40 de sulfate de cuivre (ou 
de sulfate de rnnnganése, ou de sulfate de inercure, ou de nitrate 
d'argent, ou d'anhydride vaiiidique). IJn tube de quartz ou d e  
verre FF, ad;tptti au  ballon, conduit au fond de ce ballon les 
vapeurs nitreuses, lesquelles soril pr,oduites par  le passage d'un 
courant de gaz sulfiireiix, provenant de la dét.eni.e pn A de 
l 'anhydride liquide, clans 2 / 2  litre d'acide nitrique (1) = 1,39) 
contenu dans lin laveur D de Dur:irid. 

En agissant sur  la vis niicroiiiétrique U oii, il défaut, sur lit 

vis A du siphon d'anhydride sulfiire~ix, on règle le courant de 
vapeurs nilreuses; des tamporis de cotoii d r  verre, disposés dans 
les branches rlii laveiir, ;irrCtent les v6siculcs liquides qui poiir- 
raient ètre entraînées. Le petit laveur C retient les gouttelettrs 
d'acide sulfureux. 

On  peut encore produire les vi1peüi.s nitreuses en f;iis:int torii- 
ber goutte à goutte de  l'acide nitrique sur de  l'amidon contenu 
dans un ballon placé dans uii bain-iiiarie bouillant.  

Le tube qu i  tiriikiie les vapeurs  riitreiises dans l'acide sulfii- 
rique peut ,  à dCfilut de joints rodPs, Etre relié k la branche d u  
Inveur pitr u n  joint au pliltre ou par  lin tube de caontchouc à 
vide, mais :ilors le tiiamètrc dc ce tube est choisi de innniircl 
qu'il rentre 5 frottement doux dans 1 : ~  branche du  laveur, pour 
qne le caoutchouc soit soiistr:~it au  contact dcs vapeurs nitreuses. 

On cliaiiffe doucement le ballon sur u n  petit rkctiaud k p, id 
I'on i-6gle le coiirant (le vapeurs  nitreuses de telle sorte qu'elles 
colorent d 'une  façon permanente l'atmosphère du  ballon. 

La irialièrc se liqurifie d7:rbord ; de Iü vilpeur d'cati et de lii 
inoussr, SC produisent; enlin la matière se carbonise ; le liquide 
sulfurique noircit, e t  11:s vapeurs blanches d'acide sulfurique 
iippar;risseril ; ori rhgle irlors le  chniifTa~e de  f q o n  2 réduire 
1'~l)ullition n u  mininiiim,,et sans qu'il se, prodiiisc un rlégageme~it, 
esagéic': d e  vapeurs hlariclies hors (ln ballon. Ces vapeurs sont 
é v a c u ~ e s  d a n s  une hotte à fort t irage ou aspirées par une pompe 
B eau après avoir  traversé un  laveur  G contenant une solution 
alcaline, 

Si I'on prévoyait un  riianque d'ncitle sulfurique, il faudrait e n  
iijoiikr 50cc. après avoir laissé refroidir le contenu du ballon. 

La destruction de  l i ~  riiatiére se fait progressiveinent ; le liquide 
iicidc s'écltiircit peu à peu, cornincs'il s'agissait d'une destructiori 
par  le procédé Kjelclahl oii la petite quantite de mercure utilisée 
coirime agent catalyseur serait remplacée p a r  un peu d'acide 
nitrosulfurique iiicessamriierit iworistitiié. 

Cette rlerniére partie de  I'opriration est I;I pllis longue ; Gnale- 
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n ien t ,  on obtient uii liquide iiicoloi.e ou de coulr~iii. jiiiine-paillt), 
qu'~~nconceritre. s'il y n lieu, dans une mpsiilc dl: liliitine. 

Daris le cils où i l  a été ajouté du sulfiltc de ciii\-re, le liquitlr 
d u r i q u e  Cvaporé retient t'.nei-giquenicnt (le la vapcnr nitreuse, 
probableinent sous forme d e  nitrosulfate (le cuivi-c. I I  convient 
donc, avant de reprendre par l'eau, d'sjoiiter qui:lqiies cr is taus 
de  sulfate d'rirnnio~iiaque ou d'ur6e nu liquide siilforiq~ie çori- 
centré et chaud.  

1 , ~  liqiiide, élendu d'eiiu. est trxité selori les procéilés 1inl)ituels 
pour la recherche des poisons inintiimx. 

Le foie, le cerveau,. les cheveux, Ic saris. Ics ir!tcstin?, Ic ccriui., 
Ic rein, etc., sont aisbiiient détrnits. 

II faut environ 4 heurcs pour  détruire corriplCteiiient 300gr.  
i l ' o rpe .  On emploie d c  100 h 230gr. d';trihydrique sulfureux. 
I,e dirrii-litre d'acirli: niti.iqiie peut servir pour 4 ou 5 destruc- 
tions; i l  contient alors urie tr?s grande quantité de sulfate acide 
de riitrosyle. La vapeur nitreiise pourrait  en Etre faci l~rnent  d&i- 
g2e en  y faisant toinher d e  l'eau goutte ù goutte. 

Hinctini.w et t losn~c  de l'ai-sénobeiizol o u  608. - 
11'iI. DIShIGES et LAIJAT ( B u l l e ~ i l ~  de la SocidlC rle plrnrntucie [le 
Ilo~de~zu.c de mars  1921). - Le couple eau oxyg61iée e t  sulfate 
de cuivre, que M .  Dcriigés a proposé coirirne r h c t i f  de la inor- 
phine, de la cupréiiie et en général, des fonctions pliénolées et 
aminées ( I ) ,  peut servir à carnctiriçcr 1';rrsénoberizol d'Ehrlich 
ou 606. 

1° Si I'on prend 5cc. d'une solution L 1 p.lOOO rlc ce produit, 
qu'on I'xiditionnc de't/2cc. d'eau onygénee à 12 volumes, de  
1/3cc. d'ümmoniaquc, puis d'une goutte d 'une  solution de  sul- 
hte de cuivre C14p.100, on  obtient une coloration bleu-vert trks 
intense. Cette coloration passe au  rouge par  addition d'un  cide de 
fort, I lCl  parexerriple. Si 1'011 ?joute de l'alcool h 900 au  liquide 
bleu, i l  se produit un précipité bleu, qii'oii peut s?pai-er par  cen- 
trifugation. 

Cette réaction est encore netteriient perceptible cri opi:rant s u r  
2 ,  10 de rriilligr. d':lrsénobenzol. 

:'"Si I'on ajoute, il 5cc.  de solution itu iiiilliEme de 60G, une 
;outle de perct~lorure de fer offic:iri;il, on nbtienl une ccilnrntion 
rouge.violet intense, persistant a p r k  additiond'llC1 ou de SOh112. 

3 0  E n  qjoutant goutte b goutte de  l'eau tironiée $ la niêrnr: 
solution d'arsénobenzol, on ohscrvc aussi Urie coloration roiige- 
violet. 

Ori peut produire les reactions 2 0  et  3" eii opérant s u r  des par- 
c~l!es ti-hij faihles d e  606 er] natui,e a u  lieu d'opérer sur  une salir- 
tioii.  
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Q" Le rcactif de  Bougault (1) permet aussi de caractériser I'ar- 
sénobenzol . Le rtSsiilt.at u l~ tenu  diffhre s i i i rnnl  qu'on opkre direc- 
tement oii après  oxydation de  la molécule arséno-organique. 
Ilans le premier cas, on met  gros cornme une tête d'épingledu 
produit dans un tube Ii essais avec 1/2 cc. d'eau et 1 cc. de réac- 
t i f ;  on chauffe a u  bain-illarie d'eau bouillante; il se produit u n  
tr.outile jaune-urangb, suivi d 'un  précipilti d e  infime couleur par 
refroidissement. Dans le  tlrwxiF.rne cas, on cniiimcnce par iijoutcr 
:L I'ürsénobenznl 6 gouttes desolution de  permanganatede potiisse 
;L 2p.100; on agite ; on tijoute 3 gouttes d1l1CI pur ,  et l'on fait 
I~ouillir  jusqu'à décoloration complète; on  joute alors 1 cc. de 
réactif 13oiignult, et I'on porte :lu bain-marie d'eau bouillante; on 
ohtienturi trouble bruri-ruupeitre, suivi d'un dépijl dc rriéirie cou- 
leur apr8s refroidissernent. 

Pour doser I'arsénobenzol, on prend dans  une capsule de por- 
celaine 10 cc. de  solulion d e c e  produit au  miliii:rne,soit 1 centigr,, 
qu'on additionne d e  IOcc. d'eau et de 1 cc. d e  S01H4 concentré et  
p u r ;  on ch:~iifre vers G O  Ii. 70 ° ;  on enlève le feu, et I'on ajoute 
goutte ir goutte une solution de perrriariganiite de potasse N/iO 
jusqu'; ce que la coloration rose qu'on observe persiste pendant 
une ininute. A ce point, on a versé IOcc.3 ou 20cc.3 de réactif. 
On peut donc dire que chaque milligr. de 606 exige tr2s sensi- 
blcrnent, pclur son oxytl:itiori, 1 cc. de  permanganate de potassé 
N/10. 

Coiniiie ce titi-;ige peut ktrt: eKectii6 s u r  ii milligr. rie sul~stnnce 
et que quelques rnilligr. suffisent pour  les réactions d'identité 
ci-dessus indiqukcs, on voit qu'avec 2 centigr. ii peine on peut 
caractériser e t  doser le 606. 

F~lnifie~tfoii de IR poudre d'ipCca par le@ gialgiionu 
d'olive. - MM. PI,.INCfION el .JCTILLET ( h l l e t i n  cEt.p/~arrr~lacie 
du Sutl-Est d'avril 1911). - R I M .  Planchon et Juillet ont era- 
inin6 48 échantillons d e  poudrc d'ipéca ; s u r  ce nombre, le tiers 
n paru conforme au Cocles, en ce sens que la poudre ne contenait 
aucun dérrient étranger à l'ipéca; on y rencontrait seulement 
iine proportion insignifiante dc trachéides provenant du médi- 
tiilliurn, ce qui prouvait que 1ii pulvéris:rtiori avait été poussée 
un  peu trop loin. 

l h n s  un autre  tiers,  le ini:ditulliurii avai t  été pulvérisé d'une 
façon plus ou irioiris coinplète, e t  I'on y rencontra de nonibreur 
débris ligneux et des tr:ichéides. Ces poudres n'étaient pas falsi- 
fiées, mais elles n'éti~ient pas  confornies au Codex, qui recoin- 
~nar i i l e  tl'arr?ter la pulvCrisntiori lorsqu'on a- obtenu :i l'état d~ 
poudre les trois quarts  d u  poids de la  racine employée, le restant 
é tant  constitut. pa r  le méditulliuin. 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1902,  p. 382. 
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Le tioisiéine tiers était vérit;il)leirieiit fiilsilié, et 1;i substanci: 
Sliangkre ajoutée &tait du  grisrion d'olive. Dans deux ou trois 
échantillons, la proportion (le grigiion d'olive était d'environ 
iOp.lOO; les autres en renferiiiaierit de 3 L l3p.100 environ. 

L'aspect des poudres ainsi fiilsi1it:es ne peirnet piis de déceler 
lii frtiude; on est ohligé de recourir h l'examen inicroscopiquc. 

Sans s'étendre sur  les caracti~res niicroscopiques de  la poudrv 
d'ipécx, A I M .  Planchon et .Juillet rappellent que cette poudre 
renferme toujours une très forte proportion d 'un  arnidori cri 
arains isolés o u  associés par  3 ou 4 eii :irriüs iri:rrrielonnés. Ces 
~ r a i n s  d'amidon n'ont pas de slrics. niais ils ont prc:squ(: toii- 
jouis un hile. Leurs diiiiensions saiit en moyenne de 20 ,p. Ik:: 
raphides très délicates, brisées ou entitkes, isoli:cs, r a r e n x n t  en 
paquets, s'y trouvent rritXées avec des débris de iiiembranes cel- 
lulosiques déchiqurtécç. Les trachéidcs doivent y étre extrèmc- 
ment rares, la p&sence d 'un trEs g a n d  nombre de ces éliliment.; 
anntomiques prouviint que, lors d e  la confection d e  la poudre, IL! 
niéditulliurn a été pulvt!iisé. 

La recherche des grignons d'olive se fait d'nprés les indica- 
tions dCjh données dans  un  arlicle concernant la falsification dc 
la noix voniique ( 2 ) .  

Lorsque la proportion de grignon d'olive est faible et ne dépasse 
pas 5p.200, par  exemple, la recherche des élérnerits caractéristi- 
(pies de celte siibstnrice est u n  peu dklicnt,e. Dans ce cas, on prn- 
céde ii un essai pratiqiih de  la inanière suivante : on introduit 
dans un tube ;I essai un peu de  la poudre h essayer, puis u n  
peu d'eau ; aprBs agitation, oii décante;  on renouvelle la décari- 
tation une ou deux fois ; le grignon d'olive, qui est plus dense, 
gagne le fond du tube. 

Emploi drn rrnponlncm ponr l a  prPpai-ntlnii d e a  
mklauges insccticlnea e t  antlcisjpla~nii i lquca. - 
JI. G.iS'I'IFiE (Cornph wntlus de l'Acadimie des sclences du 27 févricr 
1911). - 1 , o k p ' b n  emploie eri pulvéris;rlioris les rndanges des- 
tinés à la destruction des insu tes ,  on facilite le mouillage dcs 
feuilles en ajoutant u n  savon alcalin h ces m6langes; on peut 
obtenir le inCrrie résultat avec les saponines, qui  présentent 

- - 
l'avantage de n'8tre pas décoinposées ou précipit6es par  les 
liquides acides et par  les solutions métalliques; de plus, les sapo- 
nines sont inoffensives pour  les végi!t,aux. 

L'écorce de quillaya, la saponaire. la nielle renferment de  la 
~iiponiiie, mais M .  Gastine fait rcniarquer que  le f rui t  du  Sapin- 
dtls utilis, arbre cultivé depuis longtemps en Algdrie, en contient 
des proportions considérables; le péricarpe du fruit renferme 

( 1 )  Voir  Annales de chimie analytique, 1 SOS, p. 261. 
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3iJ p. 100 de  son poids d'uiie 5nl)uriine soluble dims l'eau et dans 
I';tlcool ; 1 ; ~  siiporiine du Slrpittdits permet. d'obtenir des liqiieurs 
insecticides clouées d'une gyniido ~dl i t i rence  et  des Einiulsions très 
iiiouillantes et trks stiibles. 

OII se sert bwiicoup en Italic, pour la destruction d'une petilr 
cochi:nille très daiigereuse. ln /)iripsis pentagona, qui attaque les 
iiiûricrs, les iii,bres fruiticrs e t  autres  vCgét:rux, d'iiiri~ilçions 
d'huiles de goudron de Iiouille ou de p8ti701e l i rut ;  bien qu'on 
;i,joute 9 ces iiiiiilsions du sel iiiarin, d a n s  le hirl d';iugnienter l x  
dei i4té  d u  liquide, e t  d e  ln I:iriiie d c  fioiiierit pour fir\.orisc.r 
l ' i i i i i~i ls ionrieniei i t ,  les iiit.laiiges iiiiinqiirnt de  st;hilité,  ce qui 
ciinstitue une cause d ' insucci .~ ; rl';rutre pciit, les savons alcalins, 
a r e c  Icsqucls Ir:s ihiiulsions son t  nsscz st:~l)lcs, ont I'iriconvhicnt 
<I'alf:~ililir la toxicit6 des Iiuiles d e  goudron de houille e t  d u  
l,kti,olc brut. En ajoutant a u x  iiitilanges irisecticides h base 
tl'tiuiles de pi idimn dt: houille c,t de  pt t role  bru1 de la poudre de 
cl~i l l : iyi~,  ou d e  .;aponnii,e ou clc farine de  nielle, on ohtient des 
i.iniilsions sla1)les trbs fines, iiiais le résultat est encore plus siltis- 
f .  ,risant avec: la poudre du p 6 r i c ; q e  de  la grairie de Srrpinilus. II 

~ i i f B t  de 20 gr .  de cette poudre dans 10 litres d'eau poui, ériiul- 
sioniier TU gin. d huile de goudiun de houille; l'érriulsion est si 
liiie qu'elle pi1"e e n  [~iiitie r'i t r i t \ (~rs  les fillrcs eri püpie i  et que. 
;ILI iii icimccipe, t:llc il 1'~ippiii~eiice tlii lait .  

. iux hiiulsions d'huiles de  houille on peut ad.1oindr.e des sels 
( 1 1 :  cui\.i.e sans  altérer l a  propi.iilté de bien riiouiller les feuilles, 
~ r o p r i t i t é  q u i  est ti+s pri;cieiisi~, car le mouillage :iuginente 
1':idliéreric.c . 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

E*w~i ~ I U  ~ I I D I I ~ I J .  - X .  1:. \\-. ~ W I i E r l T  (Enq. a r / d m i ~ ~ i / t y  
. J ~ I I L ~ I ~ ~ ,  2!J10, p. $08). - (:clte ~nét l iodc est spkialeiiient ndnp- 
tilc nu dosage d u  plomli (Inris 1i:s ri'yitius, scories, etc. ne conte- 
i i m t  pas p l u s d e  5p .200  de  ploiiih On fiiit bouillir 1 gr .  dii 
iiiirieixi avec 2 0  cc. d'.izO'II: on évapore à siccité ; on reprend 
1)" ?:;:;cc. d e  solution d'iicPl;ilc d'niiiiriciniiiin ; on  fiiit hoiiillir ; on 
tiltre, e t  le riisidu est lave iiiie foi< II l 'mu chaude .  Le ploriib qui 
hi: t ro~ ive  dans Ir:  filtratuiii cst prCripité l'aide d'unc solution 
5;itur.ik de 1)ictiroiiinte de  potassiuin, i laquelle on ajoute assez 
i1'Az113 pour p i d u i r e  une coloration jaune;  on fait bouillir le 
iiiéliiiige; o n  l i l t r r ;  le ~)rdcipit(. est Iirvk a u  irioiris trois fois avec 
(le l'(:au 1)ouillnrite : le ctiroriiatc d e  ploirib est dissous s u i  le filtre 
iivec une  solution d'IlCI dilué ;III 2 /3  et  lavé l'eau l'roide. La 
wlut ion est titi-le ii. froid avers une solution d e  sulfate ferroso- 
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iin~iiioriique en eiii\~loyiirit le f'eri~ic:yaiiiii~e de pc~tiisçiuiii coitiiiiiL 
indicateur. 

La solution de siilf:ite de fisr ;iiniiioniac:~l est pri;l)art!e en pw- 
liant i4gr .  l ! )  de sel pur par  litre tl'c:iiii rnritennnt c:iivii~ori 10 cc.. 
de SO'Ilqibre et un petit niorceiiii tl'iiluiriiriiuiii; 1 cc. tiquivaut ii 
O gr.002:; de plorrib. 

La solution tl'nct5tntc d'niiinioriiuiii est ul)teni~e en intilangearit 
IOOcc d'AzHJ,  2:iO cc. d'acide ;~ci',tir(iie cristallis;ilile et 600 c i .  
d'eau. 

1'. S .  

Dosage ilil cuivre  p a r  IC M~I~OC~RIIIII'P. - 11.1:. S Ç I -  
KAKUSKI (Eng.  and. mitting J o w n c d .  1910, p. !I(i'J, et J O Z L I X .  O /  

Soc. of chenr . Indzcstnj, 2 910, p.  1387). - Le ciiivre est préci- 
pité de la solution d u  ininert~i sous forme d e  siilfocyariure cui- 
vreux, qui est filti-é, puis,  s ' i l  est en petite yuanlit$, ou le Jiasoiit 
sur le filtre par  Az03!I  chaud $tendu (le son voliiiiie d'e;iu. Autre- 
ment or1 passe le précipité dans  un I)Echer, e t  I'on dissout d a n s  
1 h 'cc. d'AzOY1 cenceritrb. Lii solution, ;ipi& avoir bouilli 
pendant 2 h 3 niinutes, sert ii dissoudre ce qui  est resté sur  le filtre : 
o n  fait bouillir la solution de  nitrate de cuivre penilnnt quelques 
illinutes, puis  on :~joiiteAzH3 en ItIiger exchs; on fait boiiillii* p o u r  
chassrr cet excés, el I'on ajoute 2 A 3 cc. d'acide nctltique ; enfin. 
la solution refroidie est titrée par I'ligposullite dc sodium. 

1'. 'l'. 

Uusngc i i i t l i rce(  rl 'uii  imiei~ingc tlc iiitBbiui81 ct de 
lnntalc. - MJL. II .  W. FOOTE ct 1. W .  L A X ~ F L E Y  (Arne? , .  
Journ. o f  Science, l ! j i O ,  p. 393, et ./oui-n. o f  Soc. o f  cherth. Iïtdus- 
t r y ,  1911, p. 51) - Les oxydes sont p rk ip i tés  eriseinble, calci- 
nés et pesés ; on dékrmine  le poids spEcifique du inélange, et la 
proportion de  niobium est déduite de déterminations p ~ é ~ l i i l i l e s  
et exactes des poids sp6cifiqiies d e  rtiklîtnges caniiiis. I,r: inAlimge 
des oxydes, ohtenu dans  le cours de l'arialyse, est dissous dan5 
l'acide fluorhydrique ou fondu itvec d u  tluoi,hj-drnte de  
fluorure de potassium, le produit de  la fusion étant dissous dans  
l'eau et l'acide fliiorhgdrique. Ides oxydes sont lir6cipités pai- 
.lzH3, filt,rCs et  h v k s  ii I'enii arnrrilini;iciile, puis redissniis dari.; 
l'acide fluorhydrique. La solution est évi~poi+e 2 siccité; le résidu 
est humecté avec SOb1l2 et  chüutYé jusqu'h expulsion coriiplètede 
l'acide fluorhydiique ; on ajoute de  l'eau et I'on rend aminonia- 
cal ; on filtre; on lavc:, et le p r k i p i t é  est calciné c t  pesb : on le 
chautre alors- ou chalumeau pendant une heure,  puis 1 i i  densitk est 
déterminée. La densité n'est pas une fonction Iirikiii~c d u .  pour-  
ceninge de l 'un ou de l 'autre, iiinis la courbe ol)teriiie senihle 
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iridiqucr l'existence de solutions d e  l'un ou d c  l 'autre dans le 

Aianlyse clc IN iiionciaitc. - JI .  1 1 . C .  WELLS (61. S.  Gco- 

Fi O 
ti O 
6 5  
70 - .. 
I ;I 

Y0 

log. S w u e y .  1910, p .  1, et  J O Z L ~ .  o f  SOC. of cllem. lndushj ,  
1920, p. 1306). - Ll'après l'auteur, i l  est difficile d'arriver k une 
t1i:i:uiiiposition coiripli.te p a r  une seule at taque,  e t ,  qiioiqiic:l'iitta- 
q u e  par  SO'H2 ou un flux acide soit recoiiiiriandée par Ics diffé- 
rents auteurs, on arrive aussi rapidement e n  fondant au carbo- 
nate de sodiuin et épuisant It: pliosphate parl 'eau.  Cette méthode 
est particuliéremerit convenable lorsqu'on dose le phospliore. 

Ordinaii.errient, trois ou q u ~ ~ l r e  attaques du rk id i i  par SOL1l2. 
puis par le flux alcalin, sont n6cessairt:s pour que toutes les terres 
ixres soient en solution. 

Tout le thoriuni est prtkipilé par un excks d'acide oxalique, 
inériie en présence de sels aiiiriioni;lcaux. Les osal:~tes sont con- 
vertis en nitrate en chauffant nvec .4z0311 furriant ou en clilo- 
i x r e s  par  6bullitiori nvec NiiOlI, filtration, Iiivngr: des hydrates 
et redissolution dans IICl. 

Une des méthodes les plus rapides pour doser la thorine dans 
les sables iiionazités est celle de Benz à l'eau oxyginée. L'ancien 
procédé de Wells 5 1'hyposullitt:de sodiuiii est bon, rnais plus 
long. 

Dans la méthode a u  peroaj-de, où le Lhorium est précipité b 
l 'état de peroxyde de thoriuiii, l';tuteur estime qu'en observant 
t,oules les conditions observées par  Ucnz, le thorium peut ne pas 
+%ce coiriplétenient précipitb. 

Aussi, en présence d u  c6riiiii1, plusieurç reprécipitations sont- 
clIles nécessilires. Les r6siiltats olil.eniis par  l a  mPthotle d e  Renz 
tlonnent u n e  bon n e  npproxiination, le  c6rium entraîné en petite 
cluantilé pouvant compenser Ic thorium non prccipite. JI&me 
avec la iiiéthode ii l'hyposulfite de sodium, il faut  plusieurs pr8ci- 
pitations pour  bliriiiner le cériuiii, e t  il est préférable de conver- 
t i r  le rler~iier précipité, d';iboid en hydratt:, puis  en oxalate, afin 
d'éliminer les impuretés. 
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Leçrésultnts suiviints ont  été obtenus s ~ i r  la riionüzite d e  1:i 

P Attaque par  les ;ilcalis et une reprCcipiti~tiori du 
. . . . . . . . . . . . .  peroxyde 

'!O . I t taqne acide et une  rrprixipitntinn du pero- 
xyde . . . . . . . . . . . . .  

30  Attnqrie par  S O L l l h t  tune prCcipitntioii par  
$?O".&? . . . . . . . . . . . . .  

4cAt.t,nque alci~liiie et une précipitation piir S20"~' 
aP.iutre atkiique et deux prkcipitntioiis p a r ' S V K a 2 .  

Moyenne . . . . . . .  

Unsuga- de I'ecicle plio~pliarlque. - 31. G .  
SEh' ( b i t s .  f. a n p w .  C'henzie, 1'311, p .  3 5 2 ) .  - L'auteur n fait 
connaître (! ) e n  1909 iinprocédt:. qu'il dcklnre prikis à Z/t000 pr6s 
pour le d o s ~ g e  de I'ncide phosphorique dans les phosptiiileç ct  le.: 
engriiis : cette publication a été :tccornp~ignée d'une documenta- 
tion justificative. Ln méthode adoptée par  les Inboratiiires offi- 
ciels du Daneiniirk n suhi diverses propositions de modifications ; 
Jijrgensen d6fend son riiode opt;ratoire, que nous rappelons rapi- 
denient : 

l n  Réactifs : a) Solution nm?!ybri?iq;ce : i0Ogr. de riiolyhdale 
d'niiirnoniuni pur  sont dissous diin3 280 cc. d';iiiiiiioniaque 
(1) = 0.97) ; 300ec. de  cette solution filtrée sont vcii~Cs lente- 
ment, en agitant fortenient, dans 7OOcc. t l ' . \ ï . O ~ l ( D =  i , 2 i ) ;  on 
laisser reposer pcmdant 24 heures. 

Le liquide ;tniiiionincal est pr6pai.é en in9liingeant 84  r c .  d'am- 
iiioninque (D = 0,Yt) avec 99Gcc. d ' eau ;  h 0 3 1 1  (1) = 2.21) est 
obtenu en mélarigeant voliiriies bgnux d'eau et d'.\z03H 
(1) = I J ) .  

b )  La solution de nihate  d'a~~ttuonimn coiitient par  litre 
40 gr. d e  nitrate d';rmrrioriiuni et 1 0 g r .  rl'~izOW; ori 1:i l irtparc 
en méTangeant 90 cc. d'Az03LI (1) = 1,4) avec enriron 1 .:i00 cc. 
d'eau, 80cc. d'ammoniaque (LI = O,D1)  et  arnenttnt le volurric i 
2 litres. 

c) La solution muynisienne est obtenue en dissolvnnl 30 s r .  de 
\lgCI%H20 pur  et 1 JO gr. de di lorurc d'iiiiimoniiiiri, et aiiienant 
le volume k u n  litre. 

( Z )  Consulter : i l e t  A-gl. Danslie Vide~isliabernes Selsliabs Schr i f t e r  
ioriginal) ; The Analys t . ,  1909, p .  392 (description\ ; Congrès international 
r le  chirriie appliqube de Londres;  Zei ls .  f .  nna ly t .  Chernie, 1906,  p .  273 
et 1907, p; 370. 
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d )  L'eau n~~rrrrorrinctrk ciiiiticrit piir litre 2 3  gr .  d'auinioniaque 
P M o d e  olhn lo i re .  - 5 gr .  de  pliospliaie, introduits dnnsune 

fiolc dc %O (Y:. . sont : ~ t t ; ~ q u é s  II I'6l)ullitinn faihle par 20cc. 
ll'AzO3JI (1) = 1,211 pendant 1/ 'L d 'heure .  Aprbs refroidissement, 
o n  affleiire a v i ~  de l'eau: 50cc  d e  la solutiun (représentiirit 2817.) 
yunt versks tl;iri5 une fiole de 2:iOcc. et additiorinks de 163 cc. de 
In. solution n i o l ~ l ~ ~ l i q u e  ; on pnrte ail linin incirie ii JO3 pendant 
IO m i n i i t e ~ ,  en agitant souvent ; on  refroidit pmdaril  2/4  d'heure 
ilaiis I'cinu coiii,i~nte et on Iiiissc rcposcr pcnrlant In nuit ; le pré- 
cipi16 inolyt)rliqiie est filtré s u r  un filtre cipais et  lavé d i s  fois par 
tl~caritiition [in employant ch;ique fois de 20 à 25 cc. (le la solu- 

- ~ 

tiori de  riilrat(, i l ' i i~rirriorii~~~ri.  
Si l'on craint de n'avoir pas précipité tout 17;iride p1iosphorir;ue 

, p a r  exeiriple lorsque le riactif' iriolylxlique ;i commencé h d<po- 
si:i.d~s c r ~ ~ l a u x ) ,  on :ijoute de  la liqueur iiiolg1)dique au filtratum; 
on  choulf'e 5 :iOu, et on laisse reposer pendant une nuit. Pour s'as- 
su rc r  que  le l n v i i ~ e  est suffisant, on ajoute a u  filtratum quelques 
~ o u L t e s  de  SO* l l '  et  2 fois son voluiiie tl'alcriol ; i l  rie doit pas y 
tivoii précipitation de  sulfate de cliitux. 

Le précipitti iiiolybdiqiie, hvC,  est d i ~ s o u s  dans 2OOcc. de 
liquide arniiioniacal ; on lave 8 fuis avec 10cc .  du  rriErrie liquide, 
afin tl'avoir en tout environ 180cc.  de solution. La fiole est cou- 
verte d 'un verre  de rnontre ct  cli:rulf6e jusqu'b apparition des 
preuiièws hulles de v;qic:ui.; or1 retire du l'eu, et  l'on ;lj»ute goutte 
11 goutle, en agitarit eontiniiellernent, 30 3 35 cc. de solution 
iringnésienrie; oii recouvre, et,  pendiirit le refroidisseirient, surtout 
n u  diihut, on agite fr6qiieiiiirie~rit ; lorsque l'addition de solution 
magnésienne o 6th faite goutte 5 goutte, l e  précipité prend tou- 
jours une f'orinr? cristalline coiicréte ; si cela n'a pas lieu, il faut 
p rnroquw la iwncrt5tion en i~git,i~rit continiit:llement a p ? s  prki- 
pitation jusqu'ii ce qu'on I'olitienne. 

A p r k  nri reps minimum dc 4 heures, on p u t  filtrer; un 
repos plus loiig, mème de  plusieurs jours, ne change pas le 
résultat. 

Après lavage complet avec l'eau arriiiioriiacale, or1 1;~veunefois 
:L l';il(:ool ; o n  ciili:ine le filt.ie e t  le précipitk erisemhle; on recom- 
iiiatitle, pour 1 i ~  filtration, I'eriiploi d u  creiset  avec filtre en mousse 
tlc platinr. 

Pour les engrais courants du  cornmerce, l 'auteur recomiiiande 
1 ~ s  qutintitéi: suivantes dr solutions : 

Pour Fi0 cc. de l'extrait Pour 100cc. d'un ex- 
aqueux correspon- trait dans l'acide ci- 
dan t  à I g r .  de super- . trique a 2p.100 de 
phosptiale à W P O  1 gr. de phosphate 
p . 1 0 0 .  Thomasà 10-l5p.100 

- - - .. Liqueur r i i o l ~  bdiqiie. . . 4.7 cc. 1OOcc. . 
Liquide ainrnoniacal. . 100 - 75 - 
Liqueur magnssienne. de i:i il ?O - de 42 L 15 - 
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K. v Lorenz (1 j iecoiiiiiinndc la précipitation r't clinud avec 
iiiie solution rno1yt)tliqiir ronteiiiinl du  sulf,ite d'üiiiinoniuiri, e t  
il dcssinche pendant 30 ininiites iliiris l 'air corifirié; son coeflicierit, 
est  3.293 p .  100 P2i)''. JÜ~y:nsen n'ilccorde aucune confiiince ii la 
pesée du précipité niolgbdiqiie, parce que sa teneur en I>"O:' n'est, 
pas constante surtout l o i s q w  la liqueur molybdiqiic conticnt du  
sulfate d'ainriioniurn, et v. Lorenz lui-mèiiie note des v:iri:itions 
de 3.327 i 3 .291 .  On doit. pr6f6rw les iiiétliotles donniiint k peser 
des corps periilettant dc ciilculcr le corps cherche! d ' aprés  le 
poids inoléiculairc. II  seriiit p r 6 f ~ r n l ~ l e  de calciner ; le r k i d u  cor- 
respond approxin~ntiveilient A l i t  forniule l'YI5 24>loO3. 

liiccrrinîent W .  f"reseriius e t  L .  Griintiut ( 2 )  ont rioriné leur 
avis sur le proc6tlé v.  Lorenz et donri# l i ~  préférence h celui de 
.Iurgensen. 

L'auteur conclut que si1 iii6tliotle est In plus p r k i s e  pour I'ana- 
lyse de5 ptiosphi~tes I ~ r u l s  r:t des engrais ob il s'agit, coiiirned:iiis 
Ic cas d'analyses de dkpartnge, de donner des rl:sultnts it rnoins 
d'un d iziènie p r k .  

rièiiie auje i .  - M. J ~ ) ~ \ G E s s E ' ~  (Zeits. /: nnnhjt.  Cheleînie, 
191 1 ,  p. 337). - T,'iiiitc~iii~ répond il des objeclioris élevées p u  
llube contre son procédé de précipitation du phosphate nmirio- 
iiiaco-iiii~griisien. II rksulte de  sa note : I o  que coiitraireinent W 
I'opinioii Bniise par  13ulic sur  I i i  possibilité de précipitation d'hy- 
droxyde de r i i apés ium dans Ics conditions indiquées, on peut 
iiugnienter encore 11:s proportionsrle chlorure de iixignEsiurn sans  
que cette piécipit itiori s t  produise 

2' Qu'il e s t  ;il~solunient nécessaire d'agiter soigneusernent 
pendant et  a p r k  Iii pr6ripitation pour obtt:nir des résultats 

I)omge dit iiiereiii.e diins Men iiiinei-ais. - 31. Cr. A .  
J.UIES (EILS~IL. ultd ml'uiy Journul, 2920, p.  800). - L'appareil 
consiste en un creuset de riic:lcel a y a n t  un couvercle en argent  
îorrrianl un joint parfait ,  lequel est refroidi au moyen d 'un petit 
riservoir en ciiivrc k circulntion d'eau. On pèse O g r .  5 k 2 g r .  d c  
mirierai, qui sorit inéli~ngés avec un  voluiiie 6g:tl de carbonate dc 
ehiiux précipité et quatre  fois son poids de  fii de  fer p ropre ;  le 
creuset, supporté par  un carton d'amiante perck d'un t,roii, est. 
inuni de son couvercle; la circulation d'eau est é t ~ b i i e ;  on chaufi'c 
le fond du creuset iiü rouge sombre pendant .15 minutes, e t  on 
laisse refroidir. L'augiiientntion de  poids du couvercle donne In 

( I I  Oesterr. Zeztung, no i ,  liI11, e t  Annalesde c h l r n ~ p  annlytzque, 19 f 1 ,  
p 236.  

(2) Zpil,q. f .  analyt. Chenlie. 1911 ,  p. W. 
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quantité de  mercure. Le contact entre le réservoir en cuivre et le 
couvercle en argent  c'st assiiré par  iine goutte d'eau, versfie sur 
ce dernier.  

Si cette dernii:re, pendant  le ctiaufl'agc s'est évaporée, cela  
démontre que la température ;L ét~S t rop  rilevée. 

L'addition de carbonate de chaux  rend le dégagement du mi.- 
cure plus unihrrrie. P. T. 

hl .  E. SC~ICRJ~API'IL' (diilt. Kyi. Material, 2910, p .  349, et 
Journ. of Soc. of cherri. Industry, 1910, p .  1110). - I g r .  de 
tournures  est t ra i té  avec 20 cc. dc chloroforiiie et 5cc. de brornc; 
on chauffe s'il est nécessaire: la dissolution est presqne complète 
en quelques minutes. La solution est iniiintenue chaude pendant 
u n e  demi-heute, e t  les morceaux non décomposés surit écrasés il 

l 'aide d'une baguette de verre. L16t,iiin, l 'antimoine. l'arsenic 
sont dissous ; on filtreln solution froide s u r  de l'amiante; on njoutc 
a u  tiltrntum 60cc. d'une solution aqueuse B IOp.iU0 d'acide oxa- 
lique ; on agite ; le ch lorofome est separti, puis  agité avec GOcc. 
d'une solution aqueuse B hp .100  d'acide oxalique. Les deux solii- 
lions oxaliques sont  iiiélangées, et le brome est chassE par u t i  

courant d'acide cnrhonique : la solution est diluCe à 3OOcc., puij 
chauffhe b I'ébullition,et l 'antimoine est précipité par  l'hydrogéne 
sulfuré. L'étain danslefiltratiirnpcut Ctrc, soitprécipitésous forme 
de  sulfure, soit déposé électrolytiqiieiricnt aprés  qu'on a rendu 
I R  solution alcaline. P. T. 

Doangr dii titane. - $131. K. HOliSEJIhXN et  H. SCHIIL- 
3IEISr1ER (Métallurgie, 1910, p. 71 1 ,  et Jown.  of S o c .  of chend. 
Inrl~istry,  1921, p. fil). - Afin d'oxyder coinpliltenient le titane, 
on fond la su1~st:~rice h analyser (en\-iron Ogr.5), pendant au 
nioins iirie rleirii-lieiire, nvcc I n  si.. de potasse caiistiqiie et 5gr .  
de  nitrate de polnssiurii, dans un creuset de nickel, ;lu rougi: 
sombre. 

A p r k  refroidisçernent, on reprend par  IICI, e t  l'on évapore à 
siccité afin d'éliminer la silice ; on précipite p:tr AzI13 &plusieurs 
reprises, la calcination finale ayant  lieu h 1000" au moins. Dans 
le  cas d'aciers au  titane, on emploie 0 3r.3 à 0 gr .5  de substance, 
et, Ü. la solution chautrée ü li@, on ajoiite 30cc.  d'une solution 
concentrée de bisuifite de sodium, afin de réduire tout le fer .  
Pour  obtenir l'acide titanique blanc, on ajoute 70 cc. d'AzI13 con- 
centrée contenant du  cyanure de pot;issium (environ 7 k 8  fois le 
poids de la prise d'essai), e t  l'on agite vivement;  la solution est 
ensuite chaufl'r'!~, pendant 10 minutes et filtrée, puis le précipitb 
est lavé avec une solution de bisullite d'nmrnonium et de l'eau 
chilude. 

P. T. 
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Duhflge Je I'niniiiniiiaqiic par I n  miC.tlinile nl'ficielle 
aiiikricnine. - M. T. C .  TILESCOT (O: S. Bep! .  o f  Ayricull.,  
Hull . ,  no 132, 1910, p. 30). - Dans le dosage de Azll"par 
ilistillation avec In magiiésic, le distillatuin étiint reçu dans  de 
l'acide titré, on Pprouve parfois quelque difficulté dans  le titrage 
en employant la cochenille coniine indicateur. Cela est dû 
prisence de l'acide cnrlinriiqiie provt:n:mI. du cnrhonatc de inagn6- 
sium, lequel existe tou,joiii.s dans  la magnésie. Ceci peut etre 
évitil: en calcinant au pri.:ilable la miigriésie ou en substituant II: 
rouge Congo ?I In cochenille. 

Cne autre difficulté se rencontre en présence de  certaines 
matières telles que viande, cxiif, Mt:, graines de cotori, qui 
donnent, pendant tnute la diiriie de  1;i tlistillnt,inn, de petites 
quantités d ' M I 3  lorsque de l'eau est ajoutée de temps à autre. 

Dans quelques cas, une seconde distillation en présence d'eau 
fraîche donne autant d'Axll:' qu'il la premihre distillation. Ce 
phénoméne provient de la décoinposition de certains cor11posi.s 
:~zotés. Dans les analyyes d'engrais,  ces dilTCrences sont négli- 
geahles, tandis qu'elles sont de  grande  iinportance dans les trn - 
Taux d'analyse physiolopiqiie. P. T. 

IWtcrnilimtlen de I'liiclicc de mnpnnlficatinii. - 
JI. 1,. W .  WINKLER (Ze ih .  f .  mqeiu.  Chemie, 191 2 ,  p. G36).- 
L'auteur propose de reiril,lac&, p ; r  la deterriiination r i e  l'indice 
de saponification des gr:iisses et  des cires, l'alcool éthylique par 
l'alcool propylique, qu i  est un  bori dissolvant, dont le point 
d'ébullition est plus Cleri:, de sorte que la sapnnificntinn se fait, 
dans de nleilleures conditions ; on saponifie le beurre  et la cire 
d'abeilles en IOminutes, et I'on évite I'einoloi du  réfrigérant h 
reflux. On emploie l'alcool propylique commercial, qu'on purifie 
comme suit : on dissout par  litre d'alcool quelques gramines d e  
potasse; or1 laisse repoecr pendant qiielques jours, et I'on dis- 
tille; dans le distillatuin, on dissout par  litre 30gr. de potasse 
conirnerciale aussi pure que possible, et l'on filtre sur  de l'ouate; 
1% liqueur est h peu p r k  S ; 2 .  La potasse est assez soluble; le 
carbonate ne l'est pas ; il est préférable de ne filtrer qu'au bout 
tic deux trois jours. La solution jauni t  très peu .  

Mode operatoire. - On pCsc environ 2 g r .  de  graisse dans  une 
fiole de 100cc.; on ajoute Z c c .  de  liqueur potassique ; on recou- 
vre d'un petit bécher, qui ne  doit porter que p a r  le fond ; on 
chauffe oendant 15 à 20 ininutes au  bain-marie : le  contenu de  la 
fiole doit bouillir douceinerit ; on ajoute au liquide chaud un peu 
de phénolphtnliiine (Ogr.01) et  I'on titreavec IlCl K/2. Si le corps 
gras est difficilemerit saponifi:thle, on maintient au  bain-marie 
pendant 20 30 minutes .  Il est important de n'abandonner Ir1 

fiole au bain-marie que  lorsque la dissolution est cornplète; jus- 
que-18 il faut agiter.  
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L'auteur indique 6g;ilenient la détermination de I'indiced'ari- 
dité : on pese 3gr .6  de  p i s s e  daris uiie fiole d'environ 50cc. 
houchée h l'émeri ; on ajoute 20 cc. d'alcool concentré neutre et 
envirnri Ogr.01 de phénolphtnléine ; on verse ensuite en agilarit 
de  la liqueur de  soude Nt10 avecle poids indiqué ; la quantité e n  
cc. de liqueiir de soude correspond directement h l'indice d'aci- 
dith. Pour  les graisses qui  n e  sont p a s  tluides h 1ii terilp6raturt 
ordinaire, la fiole est  chaufTëe au bain-inarie jusqu'h fusion. 

Pour l'essai de la cire d'abeilles et du suif du Japon, on en dis- 
sout enviriin 1 g r    la ris 20cc. d'alcool propylique neutre cliaiid, 
e t  l'on titre coriirne ci-dessiis. Si, pendant  le titrage, le refroidii- 
seinent reprécipite le corps gras. il siiffit d e  r5chauffcr. 

Voici quelques rCsiiltats ohtcnus pnr cctte rnCthode : 

. . .  lluile d'an-landes amères 
Hiiile d'olive vierge . . . . .  
Huile de sdsnriie . . . . . .  
Iluile d'millotte . . . . . .  
Hiiile de colza. . . . . . .  

. . . . . . .  Huile de ricin 

. . . . . . .  Hiiile dr: lin 
. . . . . .  Beurre decacao 

B o u r r e d c v n c t i e .  . . . . .  
Graisse de  porc . . . . . .  
Suif de  bœuf . . . . . . .  
Blanc de baleine . . . . . .  
IIuiledesiiirit:  . . . . . . .  

. . . .  b l a n c h e .  21,5 92,8 Cires . . . .  jaune. l9 ,O 92,2 &'abeilles , j a u n e .  . 4!1,X 93,X 
. . . . . . .  Cire (1 II Japon 19,0 216,X 

La diBérence de  prix entre  l'alcool propylique et I'nlcool ordi- 
naire  est minime ; on peu t  d'ailleurs le récupérer par distillntioii. 

E. S. 

Em~enoe de r~untnl drm Indeim arrientdes. -(Bul&in 
. s ~ m e s t v i d  Schimmd et  Ci" ,  ZN0,  p. 1 1  7) .  - E n  outre  des saritalois. 
l'essence de  santal des Indes orientales contient de  petites quan- 
tités d'autres principes qui ont  kt6 ohtenus en souiiicttant B In 
distillation fr;ictionn@e une portion importante de produits di: 
tete de la rectification de l'essence; ces principes sont : I o  l'aldi- 
hyde isounlr?iqw; une cbtonc CVIfLO,la s ~ n t i n o n r  ou ~ - n o r - c n r n p h ~ ~ ,  
dont  In constitution est voisine de celle d u  camphre  et qui n'eu 
diffkre que par  le remplacement de CIL3 par  I I ;  cette cétone fond 
ù 33-61" et donne une semi-carbazone f'ueihle 2240 ; 3' I'nlcoal 
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srrnlPnonique C W 6 0 ,  ayant  une  odeur de hornEol et de  camphre,  
fondant à 38-61" bouillant de  196O A 1 9 B 0 ;  4" un  h!ld~.ocarbici~e 
C"11'" qui booiit H 1132-185" et qui est peut-élre Ic nor-triry:lock- 
santalnne de M. Scmrnler ; 3 9 e  nor-lriryclocXsn~~t(~l(cI  C"LIW, iden- 
tique k I'ald6hyde ohtenue, par  RI. Sernmler dans la décomposi- 
tion du tric~clocksan tnlnl 

En outre, on a const,ati la prasence d'iine cétone peut-&re 
isomère de la santalone de F. Jluller : on  a encore obtenu des 
santalines, une célonc cyclique, u n  iilcool de  In série n o r - t e r p h -  
que et une aldéhyde de la série horiioterphique. 

ClISER (Fa;-ber. Zeii . ,  1910. p. 352. et  Journ. o f  S o c .  o f  chem. 
Inri~istry, 1910, p. 13991. - L'auteur estime que, méine avec 
lienucoup de pral iqur ,  1't.xnincn inicroscopique n'est pas  siiffi- 
snnt pour distinguer les différentes esphtes de  soies artificielles. 

Les essais les plris concliinnts sont :  ln rRnction de la diphényl- 
amine, recorriniandée par Süvern et  par Truchot pour déceler les 
soies à base de ni t roc~l lu lose ;  la réAction de ~ c h w a l b e  avec la  
solution de Fehling. dans le rn6ine hut,  et enfin son essai avec 
l'iode et Ir chloriire de  zinc pour  diRt:rencicr les cell~iloses cupro- 
ammoniacales des soies viscoses. L'auteur pense cependant -que  
seule l n  premiEre rcaction est vraiment conclunntr, car les c l ~ u x  
iiutres rloririerit des  ri~sulliils dil'l'érents Dour les soies ;rrtificiellt.s 
d'une même  classe Pour  In mSme raisnn, In manière dont se 
comportent les riifErentes soies artificielles i I'6gard des solu- 
tions de m a t i h s  colorantes n e  permet pas d c  concliire a r e c  
certitude. 

Cn inoj-en sntisfnisant est l'action de SOLII? concentre s u r  la 
rilire. On procè i l~  ainsi : des qiinntit&s i g ; ~ l e s  (O g r .  2) de l i t  soie 
à examiner et  de soies art,ificiclles types, shchées h l 'air, sont 
introduites dans d e u x  petits vases d'Erlcnmeyer reposant  s u r  du  
papier blnnc; on versinlors sirnultnnément d a n s  chacun de ces 
vases environ 10 cc. de  SO'+fI? chiiniqiiernrnt pur  ; on agite, pais  
nri observe l'efîet iniinkdiat de I'acidc ; on coriliniie l 'obserr a t' ion 
pendant 1 heure 1 , / 2 .  

La soie Ù base de ni/rocelhtlose wste d'abord incolore. e t  seiile- 
ment aprEs 4.0 à 60 minutes la liqueur prend une  faible teinte 
,jaunHtre. 

La cellulose czcproammoniacale prend irnmédinternen t une  
t~intc jaunâtre ou ,jniine-brunâtre, ~t la lirlucur devient. jnune- 
hrundtre nnrès 40 à 60 minutes; 

Les soies viscoses rlevierincnt irninklintcrnent brun-rougciltrc. 
et la liqueur, n p r k  80 a 60 minutes, prend une color;itioil 
hrun-rouille, P. T. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R é ~ ~ l f n n n  mlerorhlmlqner de la  cocaïne.-hl)!. SEI- 
TER et ENGEtl (American Journal o f  pharrnacy, 192 1, p. 195.)..- 
Ln recherche de  cet alcaloï l e  e j t  difficile, e t  les rétictifs usuels 
exigent une qtiantiti: consid6rable de  produit pour donner des 
réactions bien nettes. En précipitant des solutions de chlorhy- 
dratc  de cocaïne h 2 p. 100 par  le chlorure d'or, pa r  le chlorure de 
platine, par  le  permanganate de potasse à 1 p. 100 ou par l'acide 
chroniique 3 p.  100, on obtient des précipités cristallins faciles 
à identifier au rriicroscope. 

Permanganate de potassium.- A 112 cc. d e  solution de cocaïne, 
on  ajoute 5 gouttes de réactif, qu i  donnent  un  précipité de cris- 
t aux  rectangulaires violet-rouge. 

Chlorwe de plufine.- 2 gouttes de  réactif donnent, avec i/Scc. 
d e  solution, un  précipité cristallin chamois, présentant l'aspect de 
barbes de  plume. La cristallisation se  fait mieux si les solutions 
n e  sont pas  agitées. 

Chlorure d o r .  - A I cc. de  solution de cocaïne a 1/300, on 
ajoute 3 gouttes de rthctif. sans agiter ; on  voit se former un prC- 
cipité en feuilles d e  fougère. 

Une soliition 1/12000 donne aussi des  cristaux au bout d'un 
temps très long.  

Acide chromigue. - 2 gouttes de réactif sont ajoutEes à 1Ilcc. 
d e  solution de  cocaïne 9 1 p .  400 ; le précipité obtenu est dissous 
dans  l'acide chlorhydrique concentre, ajouté goutte à goutte: au  
bout  d'un certain temps, on  voit apparaî t re  de  fines aiguilles 
groupi.es ou séparées ; la solution conserve une  coloration jaune 
pendant plusieurs jours. 

COCAINE EUCATSE-& EUCA~NE-b STOVAINE HOLDCAlNE ACOIYE . LUPETAL- - - - * - - MIXE - 
Chlorure Crictanx C r i r t n i i ~  Précipi16 Criilniix Précipité PrBcipilé Pan da 

d'or. en feuilles ramifiés amorphe ramifiés amorpha emorpha pficipiid' 
de foiioi>r8 

Chlnrnre Cristaor  
deplntine. pl i im~iix 
Permnn- Crir tnur 
gnniile rie earrfh 
potasse. IPzire 

rlrliiclion 
Acide F i n ~ s  

ehromique. aiduilles 
pna de  

rédurlion 
E a u  O 

e h l o r h  

F ines  Cnbpa on 
nisiiilleb rosrttps 
P ~ R  de  Pas de  

crirlaiix cri-laiix 
l&ère IPzi>re 

reduction rédoclion 

troohle trbnhla 
Isiteur intense 

Pas de Peti tes  Pr6cipitb Pas do 
prbripitb bloilea amorphe prbclpitd 
PUR de PHR de  Pas de  Pan de 
c r i ~ l a i i r  cristniix cr i~lai ix crirlans 

Ié&+re rédiictinn r i  tuclion r6rliiclion 
reduction immédiate immediile immédiate 

O O preclpite - O 
brun 

trouble trouhle Preeipiti 6 
léger jaune marron 

soloiion 
vineuse 

A. D. 

Prémcnee des gralnca de jnaqniame dama les grni- 
mira da pmwot.  - V4N DEGEW (Z~ i ts .  f .  C'ntereuchun~d~r Nd- 
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i8ur iy~ und Gr)ilissrnittei, 1910, p. 703). - L'tiuteur u cuiistatQ que, 
sur 170 échantillons de graines de pavot, 59 seulement ne conte- 
naient pas de semences de  jusquiame ; ces écbaritillons prove- 
naient de France, d ' h l l e m a p e ,  de Hongrie et  de  Turquie ; les 
autres échantillons, de  provenance russe, contenaient jusqu'h 
1,Q. 100 de graines de  jusquiame et d'autres graines ktrangères. 

Titrage del'aclcli: lactlqne. -M. E.,ELVOb'E (Americnn 
~ o i o n d  of Phurmncy, 1911, p. 1 4 ) .  - L'Cbullition de l'acide lac- 
tique en présence d'un excès de soude normale n'est pas indis- 
pensable pour obtenir des résultats exacts.  On peut opkrer t~ 
froid en laissant la prise d'essai de 2 g r .  d'acide lactique en con- 
tact avec 50cc. de soude norrniile pendant une demi heure et 
titrant ensuite avec SO'1l2 normal e n  pr6sence de la phénolphta- 
Iéine. . 

1 cc. de soude normale neutralisée correspond A O gr.09 d'acidè 
lactique. 

A.  D. 

BIBLIOGRAPHIE 

Len nouvrantLs elilmiqocm ponr 1811 .  par C. POULENC, 
doctecr 6s sciences. 1 vol. de 354 pRges, (J B. Baillibre et fils, editeurs, 
19, rue Hautefeuille, Paris). Pria : 4 francs. - M .  I'oiilenc conserve, 
dans son ouvrage. le même plan général que les annees précédentes. 

Dans le premier chripiire, sont rang& les appareils de physique qui 
s'appliquent particulièrcrnent tI la chimie, ceux, par exemple, qui sont 
destinés tI la détermination des densitér, drs hautes trinptralures. etc. 
Signalons, en parliculier, un nouveau cryoscopc cl un nouvel appareil 
deatiné ti la recherche des suhslancen fluoresccnles dans les eaux. 

Dans le second chapitre, se trouvent rhn ia  tous le3 apyureils de 
mnnipulntion chitriique proprement dite, dont la disposition est de 
nature B f~ciliter les opérations longues et fastidieuses. On y trouve 
dkcrils de nouveaux dispnsilifs de ctieufftipe, de nouveaux cxti.acleurs, 
de nouvelux dispositirs d'appareils deslinks B la tiltration. en particu- 
lier les ultra filtres, de nouveaux appareils ti produire le vide ou l'air 
cornprime, de nouveaux centrifugeurs, eic. 

Le troisième cliapilre comprend les appareils d'dectricité en genC- 
r a l ;  on  y trouve la description de nouveaux fours 15lectriques, un nou- 
vel appnreil pour le dosage de l n  radioactivité. 

Le quatrième chapitre comprend Irs appareils s'appliquant B I'ana- 
lyse; on y trouve de nouveaux appareils pour l'analyse des gaz, puis 
les nouveaux dispositifs imagines pour le dosage du sucre, de nou- 
veaux apparrils destines aux analyses inetallurgiques, un appareil pour 
I'essai de la soliditi! des manchons utilises dans l'incandescence par le 
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gaz, enfin de noiiveaux apparei ls  p o u r  l 'analyse des huiles, l'homogé- 
néisation des  laits, la  reclierclie d u  fluor d a n s  les vins .  

Dans l e  cinquième e t  d e r n i e r  chap i t re ,  s o n t  classés les appareils 
intéressant  la  baclérinlogie. 

A 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
I)latlncî1oira Iionarlliqries. - Noussornmes heureux de féli- 

citer 51. d'Heclor deRoclieI 'onlaine, d e  L i o n ,  menibrt! d u  Syndicat des 
chiiiiisles, qui  vient  d 'é l re  riornine Chevalier de la Légion d'linnneur 
au t i t re  riiilitaii.e. 

Nous avons  l e  plaisir d ' in fo rmer  n o s  lecteurs  q u e  J I .  blestre, chi- 
misle & Bordeaux, rnernbie d u  Consril d'atiininistralion du Sgiidicat 
des chiinisles, a été p r o m u  Uf/icier du  Nerite a y r i c o l ~ .  Rous lui 
adressons nos  bien vives felicitaiions. 

D E M A N D E S  ET O F F R E S  D'EMPLOIS. 
Nous in formons  n o s  lecleiirs qu'en qual i té  d e  secrétaire  général du 

Syndicat des  cliimistes, n o u s  nouscl iargeons,  lorsqiie lesdemandes et les 
offres le pe rmet ten t ,  d e  p rocure r  d e s  r.liiinistes aux induslrielsqui en  ont 
b ~ s o i n  et des places a u x  ctiiinistes qui  s o n t  tl l a  recherche d'un eiriploi. 
Les inser t ions q u e  nous faisons d a n s  les Annales s o n t  absolument gra 
tuiles. S ' sd resse r  & M. Crinon,  43, rue T u r e n n e ,  Paris, 30. 

S u r l a  d e m a n d e  d e  11. le sclcrétaire d e  l 'Association d w a n c i e n s  e1i.w 
d e  I ' lnslitut de  r:liiiriie npliliqiiee rioiis iriforiiions les indiistrirls qii'ils 
pcuvent  aussi  d e i n a n d e r  des chimistes  e n  s ' ad ressan t  à lui, 3, rue 
Michelet, Pa r i s ,  68. 

L'Associittion nniicale d e i  anciens klbl-rs de I'lnstilut national agrono- 
niiqiie est ü iiiOiue cliaquc ;iiirii:e d'ulPrir h l M  les iridustriels, chi- 
mistes, eti. .. Ic ciiiicours di: plusieurs irigériieur's agrun~~i i i e r .  

L'rikre il'ù lressi,r les ileiiiaridas au siège soc id  de I'Aasociation, 16,  rue 
Clau~le Bcroard, Paris, 5 0 .  

L'Association rleq ancien< 6 l C . v ~ ~  d u  laboratoire de chimie analytique de 
l'Cniversil8 de G~.néve nous prie d e  faire savoir qu'elle prul  o l h r  des 
chimistes capables et  exliériirienti:~ dans tous les durnaines se rattachant 
d la chiinje. - Adresser les deiiiandcs L 1'Ecule de chiiuie, i Geneve. 

ON DEMANDE puur  Nice 0 a p " r  d'uclubre prochain un  rernp1açar.t 
pour latioratoire tl'arialyst:~ niédiciiles et indu~trielles, 

de prtiférerice é l h e  de  I'lrislilut Pasteur. - Bureau des Annules, 45, rue 
Turenne, Paris, aux  initiales hi. C .  

3' a n s ,  8 ans de laboratoire d e  Librication, désire trouver CHIMISTE y situation ,- dans  lictili: iri ] ~ ~ t r i e ,  préference Iiuiles et graisses. 
- Adresser les oifres au bureau des A~rnales ,  45, rue Turerine, aur 
initiales E. A .  - 

Le Cerant : C. CItIi\;ON. - d 

U V A L .  - lMPBIMERIE L. BABNEOUD ET ci*. 
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TRAVAUX O RICIBAUX 

La majeure partie du sulfate d'aluriiirie que pi'ocluisenl les 
fabriques françaises e t  Strangéres résulte de  l'attaque directe de 
la bauxite, soit pa r  S04H2 ordinaire, soit p a r  le cürboiinte de 
soude, avec formation d'aluminate de soude, dont on isole par  
COP l'alumine, qu'on dissout ensuite dans S041i" ordinaire. 

On obtient ainsi des solutions étendues de sulfate d'alumine, 
qu'on évapore jusqii'h u n  degré de cnncentration voulu, selon 
qu'on desire avoir uri produit Lilrant 12, 23, 14, Z5 p .  !O0 d'alu- 
mine (A1203). 

Les opérations sont effectuéesdans des cuves largement ouvertes 
et installées dans des ateliers parfaitement aérds. Les seuls mat& 
riaux qu'on puisse ernployer pour la construction des appareils 
dans lesquels circulent et séjournent les lessives de  sulfate d ' a h -  
mine sont le plomli, le caoutchouc et le bois ; bien que cc dernier 
soit recouvert de plomb d a n s  p imque  tous les appareils, on uli- 
lise des accessoires en bois, sur tout  cn bois r h i n e u x ,  qu'on enduit 
de carbonyle, qu i  le préserved 'une corrosion t rop rapide, mais 
qu i  ne le protège cependant que pendant quelques jours. 

Le sulfate d'alumine est expédié, soit en vrac, c 'es t-Mire nu, 
sous formes de plaques carrécs d c  O in. 40 environ ét  d'épaisseur 
variable, soit dans des sacs de toile ou des fûts de  bois lorsqu'il 
est réduit en morceaux ou en poudre. Quel que soit le  mode 
d'expkdition ou d'emballage de ce produit., celui-ci corrode rapi- 
dement ses emballages et se  souille accideutellerrienl d e  rriüli&res 
organiques qui viennent s'ajouter celles inévitablement appor- 
tées dans le cours de  la fabrication par  SO'+H2, par  la bauxite, etc. 

Ces impuretés organiques n'ont pas  d'influence s u r  la qualité 
du  sulfate d'alumine ; il n 'en est pas d e  mémc lorsqu'il s'agit de 
doscr A1203. Cornme ce produit est vendu a u  titre, il importe 
donc d'dcarter les causes qu i  pourraient altérer la teneur  réclle 
en AI-O3 d'un sulfate d'alumine soumis au 'contrûle du  labora- 
toire. 

Ces causes sont principalement de deux sortes : la prerniére est 
due  a ce que l'alumine n'est precipithe qu'incompléteincnt p a r  
.hl13 en présence d'une proportion r n h e  très faible de  matiéres 
organiques. La deuxième tient a u x  erreurs de détermination de 

SEPTEMBRE 1911. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la teneur en fer .  Commel'amnmniaque précipite . \ I r 0 2  e t  17e20':, et 
que Al20I s'obtient par différence, le dosaçe rigoureux du fcr. 
s'impose, surtout pour  le sulfate d'alumine ordinaire, qui peut en 
contenir jusqu'k près d e  1 p .  100. Pour le sulfate d'aluiiiine 
purifié, qui n'en renferme que de  0,01 ii U,3p.100, l'influence est  
moins giaride, et nous le dosons colorim8triqiienient cornnie il va 
8tre dit. tout k l'heure. 

I)e tous k:s prockibs de dosage tic! I'irii~iiiirie, celui qui  consistrii 
pri:cipiler . i I 2 0 3  par .lzlV est le plus g6nér;ileiilerit xloplri tlrins Ics 
labor;iloires, e t  si parfois on constale des k a r t s  q ~ i i  peuveiit ; i l l c i .  

jusqu'k O,3p.200 et riiSiiie davantage, cela tient notaiiiriient i c e  
qu'un n9glige I'i~iflucnre des r n a 1 i i . r ~ ~  orgi~niques dont ncius vciluna 
de signaler lii prbsence pour ainsi dirc inévitable. L k  plus, il n e  
faut pas perdre de  vue que  le sulfate d'alumine, quelle que soit 
sa  forinc: (plaques, inormnux, poudre), est émirieninieiit h jyos-  
copique; il est donc esse~i!iel de  broyer l'échantillon aussi rapi- 
denient que possiblc et de  peser la prise d'essai en vase clos. 

Afin d'éciirter autant  que  possible les causes d'erreur que nous 
venons de signaler, nous avons adopté la riléthode d!an:ilyse aui-  
vantc : 1'écli;iritillon est broyé d a n s  un mortier d c  porccliiinc, et 
chaque  portion broyCe est aussitbt introduite dans un Iliicon sec 
à large ouverture, bouché à l 'émeri ;  ori reprend la totalité (le 
l'6rlinntillon hroyé; on Ic, rni:l,znge dnns le mortier, et on I'intro- 
dui t  de riouveau dans le flacon pour y être conservé. 

Prise d'essai pozir l'annlys~e - Dans une capsule cylindrique d e  
60 cc. environ en verre léger, B bords rodés et couvercle plat i 
rainure, préalablement tliréc avec son couvercle, on iiitroduituiie 
qunrititb quelconque de sulfate d'alumine, et l'on phse. Par dif- 

fkrence, on û une qunntit6 x de sulfate d'alumine pesé à I'abride 
l'air. Une capsule de 60cc. aux  trois quarts  pleine contient OSgr. 
environ de proiluit,qii'nvec un jet d e  pissette on fait toirilierdaiis 
un ballon jaugé de  500 cc., surmont6 d'un entonnoir ;on l : i~e I'en- 
tonnoir ; on agite pour parfaire In dissolution, e t  l'on coinpliite 
300cc. avec de  l'eau distillée; on agite et  l'on fillre sur (lu papier 
préalablenient séché ü 100-205" ; on prélève, sur  la liqueur II I I I -  
pide : 

I n  I k u x  fois ÜOcc. pour le  dosage en double de Al'O3 - Fe20J; 
20 Une fois 100 cc. et une fois 201) cc. pour le dosage en double 

de ~ e ~ 0 ~  ; 
Trois fois 20 cc. pour le  dosage en triple de SO"IS lil~re ; 

Avec l'insoluble, il n'y a guère q u e  ces trois éléments qu'il soit 
pratiquement utile de  déterminer. 

Dosage de Al2@ + Fe20" - -  Aux àOcc. placc3 dans une capsule 
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de  porcelaine on ajoute quelques gouttes de hrorne ou 20cc d'eau 
bromée; on évaporc A U  bain de s;ilile # 120" environ j~isqii 'k des- 
siccation complète; on chauffe u n  peu plus fortement jusqu'k 
dCcoloration du résidu ; on laisse refroidir e t  l'on reprend par  
50cc. d'IlC1 au denii e t  bouillant ; nprés dissolution, on étend k 
300 cc. avec l'eau distillée, e t  l'on ajoute u n  excFs d'ammonia- 
rlue; on fait bouillir pendant 20 minutes; on laisse déposer, et 
l'on 4écante sur  un filtre plissé sans  cendres, en Kvilitnt rl'entrai- 
ner le précipité; on redissout celui-ci dans IIC1 au demi et  bouil- 
lant ; on etend L 300 cc. ; on reprkcipite par u n  excès d'hzHJ ; on 
fait bouillir pendant 5 minutes ; on laisse déposer; on décante s u r  
unfiltre; on lave trois fois 2 l 'cau bouill:lnte,et enfin on reçoit le 
précipité sur un filtre ; or1 lave B l'eau bouillante jusqu'g ce qu'une 
goutle du filtraturri, évaporée s u r  une Inrne de platine, ne laisse 
aiiriin rkidi i ;  après 6 g u t t a g e  (111 prPiripitk, on le pnrte i l'étuve 
sans le retirer cl? l'entonnoir ; on le sèche; on le calcine et  on le 
pèse. 

En opkant  ainsi, on obtient le mBrne poids au deini-milligr. 
prés pour les deux pr6li:vements. 

Dosage du f e r .  - On prend 2 ballons de 2 litre S fond plat ; on 
introduit dans l'un 100cc. d e  la solution à essayer;  on ajoute 
10cc. de SO'FI2 pur  et I gr.  de  zinc p u r  en grenailles. Dans 
l'autre ballon, on introduit 200ce. de  la solution h essayer;  
on ajoute 20cc. de S O + I I h t  297. de z inc ;  on place u n  petit 
entonnoir d;ms le  col de chaque ballon; on  chaulre doucerrient 
au bain de sable;  lorsque la  dissolution de zinc est achevée, 
on s'assure que le fer est bicn réduit ; on  projette dans les ballons 
3:'. environ de bicarbonate de  soude, qui produit une  atmos- 
phPrc d'acide carhonique; on  dtend a 500cc., e t  l'on titre a u  
moyen d u  permnnsnnate de potasse N/10;  la quantité d e  fer 
trouvé X 1 .k28 et r;ipportée 200 donne la terieur en F e W .  

H ~ m a ~ y l e .  - Cette façon de  procéder au dosage du  fer n'est 
convenable que pour le sulfate d'alumine qui  renferme au  moins 
Ogr.3 p.100 de  fer. Pour  les sulrates qu i  en renferment de 0, l  
0,3, nous employons la r n h e  méltiodc, mais en opérant s u r  une 
prise d'cssai dc 5 0 g r .  mvi ron ,  dissous dans 300cc. d'eau. Polir 
ceux qui e\contit:rinerit moins de 0,2 p.200,  nous opérons sur  
100 ou 200gr.  environ, dissous dans MOcc. d'eau. S o u s  effec- 
tuons la rkliictiori dans des h;illons rlt: 2 litres ; rioils étendons à. 
i .300cc., e l  rious titrons avec une liqiieiir NI10 préparée au 
niornent de l'emploi. Enfin, pour  des quantités trés faibles de  fcr 
(moins de 0,01 p. l Ml), ~ i o u s  titrons colorim~tr iquement  dans des 
tubes dVEggertz, e n  nous servant,  comme type, d'une liqueur pré- 
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parée en dissolvant O gr .231 de  fil d e  clavecin dans S04112étendu 
e t  compléhnt  1 litre. 2 cc. de cette solution (= Ogr.00025 de fer), 
étendue à 10 cc., est nettement coloréc par une goutte de KiFeCy6 
normal. 

Dosnyr de l'acide srilfuriqrse libre.- On opère surune  prise d'essai 
de  ,30cc., qil'nn int,roduit dans  u n  ballon à fond plat ou dans un 
vase à précipiter; on étend à 100 cc environ ; on verse 3 gouttes 
de  rnkthylorange (oranné EJoirrier n o  31, et  l'on titre avec une 
liqueur rioririale de  soude au tiers carbonatée. Le nombre de cc. 
ernployb X 0,40 et  rapporté $ 200 donne la quaritité d'acide S U I -  
furique libre, qu'on exprime en SU3, 

Dosage de l'insoluble. - L'insoluble est déterminé sur  le résidu 
retenu par le filtre; on séche B 100 - Z  03;  on pése et l'on rapporte 
à 100. 

Nous exprimons toujours nos résultats analytiques de la façon 
su ivnnte : 

Alumine + fer. 
['ci (Fe")" 1. 
Alumine (:\120:'). 
~ i c i d e  sulfurique libre (SI)"). 
Iiisolutile dans cau. 
Si, entre deux lat~oraloires, i l  y a u r i  écart daris les ;trialyses 

d'un même sulfate d'alumine, on voit irnmérli:iternent sur quoi 
porte In différence. 

1,'essence de  térCt~erithine est un liquide mobile, d'une odeur 
sptkiiiie, incolore q i l i i n t i  elle. est pure, principai~~rrient foi-mée de 
l ~ i n h i e C ' ~ I I ' ~ ;  elle est inçoliihle d m s  l'eau, soluble en toutes 
proportions dans l'alcool ;rl~çolu, l'rither, le ciilorofwrne, le 
sulfiire do car l~one,  I i  t)erizF.ni:, et pi~rtiellenient, en fonction de 
la tcmp6rnture, tl;tns d'autres dissolvants tels que l'acide acé- 
tique. l'aniline, l'alcool :tqiienx, etc:. 

L'essence de tkrkhenthine doit étrc ofitenue par  la distillation 
avec de  l'eau nu de la vapeur  d'eau (non surchaufKe) de la t ir& 
henthiiie, c'est-&-dire du sur: résineux q i ~ i  s'écoule riatnrellerneui, 
après iricision, des troncs des conifères. 

L'essence française est presque uniquement produite dans les 
Landes de Gascogne, où pousse le pinus pinnster ou milritin7. Le 
pinène qu'elle renferme est IcUogjre. Il'autrcs essences sont pro- 
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duites par d'autres pins, e t  elles contiennent plus ou moins de 
pinènes dextrogyres. 

L'essence retirée p a r  distillation dcs bois résineux (et non des 
exsudats naturels), tout en ayan t  quelques caractères corrirriuns 
avec l'essence de térébenthine, en din'+re par  plusieurs points, 
iiotarnment par  la prCsence de produits A fonctioris alilCliydiques 
et autres, qui lui donnent des propriétés toxiques. Ce produit n'a 
pas droit l'appellation d'essence de ti~ibcntliiae; c'est de l'essence 
de p i ~ i  . 

L'essence de térkbenthine présente, un ensemble de proliri8tc!s, 
les iines physiques, les autres chimiques, qui periiiet,tent de  la 
caractériser, d'établir son origine et de déceler son degré de 
pureté en m h e  temps que s i s  fdsifications. 

Les traviiiix et  recherches fiiits s u r  ce corps sont t r k  notn- 
breur;  il nous est irnpossihle daris cet article de les passer en 
revue, et mérne de les signaler, le but d e  cette riote étant unique- 
iiient d'indiquer le mode o p h t o i r e  que nous utilisons dans les 
expertises d'essence de t6réberittiirie (1). 

Sous avons cherché quelles tilaienl Ics dkterniinations essen- 
tidles à ciTectuer pour  reconnaît.re le degré de puret6 et les prin- 
cipdes fiilsifications dr, cet,tt: essencc, en iit,ilisiint le minimum d c  
p d u i t  et le rriiriirnurri de  terrips corripalililes a r e c  des rCsultats 
certains. 

\-oici l'ordre dans lequel nous prockdons aux  diffiierites déter- 
niinntioris que nous effectuons : 

1"I I~ i~s i t i  à $- 150. - On la dCterinine avec quatre décimales, 
:lu moyen d';iréomi:tres sensiblcs, pi t r  I i i  irikthode du flacon on 
par celle de  la balancc de J lohr  S o u s  désignons la densité k + 15"; 
par [TI)] (indice dcnsiriii:trir~uej. ' 

Si la teiripératur.e n'est lins b $- Ilio, on effectiii: In. correct,inn : 

P I n d i c e  pok/winuitriqz~11 III';. - O n  le déterriiine au  polaiimètre 
i pénornlire ù fliiinnie rnonochror~i;~tique jaune, dans un  tiihe de  
un iléciiric'tre; le nombre d e  dicisions s a c c h a ~ ~ i ~ ~ l i t ~ ~ i y u ~ s  est ce que 
nous appeloris l'iridice polariiilétrique. 

1 degré siicchaririiéti-ique vaut  0 degré 214. d'arc. 
3' Indice de  trouble cmiliyue 111'A: ou de misçibililk a n i l i g i r e .  - 

On mélange, diiris un petit t.iilie à ~ s s ; ~ i s  d e  8 Ir 9 rnillitn. de dia-  
métre, 2 CC. de I'esserice à essayer et 2 cc. d'ariiliue pure e t  s&che ; 

lli Voir : De l'expertise des essmces de térkbenthine fran~:aises o u  des  
Landes, par M .  C n .  I<I.AREZ, in BulleLiri de la  Soczelé de pharmacie de 
Bordeaus, 1910. 
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on  chnulTe avec In n i i~ in ,  tout en mélnrige;iiit avec le r<ser\-oir 
d'un therrrioiriEtre serisilile divisé eri disihrics de degriis et ~ ix l i i t :  
de  - 1008 + 350 ; lorçqu'on a obteriu u n  liquide horiiog?rie el 
limpide, ce qui  ne nGccçsite presque jiiiniiis une  teitip6riiture 
supérieureà + on liiisse le tube nu repos se  refroidir sporit;i- 
néillent, ou bien on le p l o n g  diiris un Ilairi d'eau plus ou moins 
rqfroidie; dans des cas spéciaux, i l  fitut eiiiployer des proi:éiés dc 
réfrigération suffisants pour  at te indre plusiciirs desrés au-tlessous 
d e  zéro. 

A un  riioiiient donné. le  liquide lirnpide se trouble ; on nole  
l'iridiciitiori du t1ieririuiiii:ti-e; celle-ci, expriiiike eii dixiènies d c  
degré, représerite ce que nous appelons l'indict: de tioulile 
aniliqiie. 

110 Indice rifraclonzitl.iqile [IR].  - Kous le rléterniirioris i ln tein- 
pknt i i re  de  + 13"avec u n  instruriierit donnant la qiiatrièriie 
tléciiiiiil~. 

Si la teiiipér;iturc n'cst pas à -+ 1 JO nu morncnt de I'ohwva- 

tion, ori eifectuc la correction suivante : 

50 Ind i ce  d'aciiliti jlA]. -C'est. In c p n t i t . 6  de potasse (IiOlI) eii 
grarririies n6ccsi;;iii.r pour  s;rturei les acides libres dc 1 kilogr. 
d'essence. 

On opEre s u r  I O  gr .  (oii u n  volunle égal h 10cc. : 1) a + l:jil), 
qu'on verse dans u n  r a s e  ,i saturatiori avec 20 cc. d'alcool neutre 
à '35. et 2 gouttes de pliénolplitnléine ; on chauffe au bain iniirie 
.juçqii'i~ ce qiic l'alcool coiiinience bouillir, e t  l'on ncutriilise au  
moyen de lit soude décinorinale, jusqu'h teinte rosée persistante. 
Soit N cc. employés. 

L'indice d'iicii1il.i: est (::;;il B N x O.:iCi. 
L'acitlilk de I'esserice étarit duc principr CL l eiiient aux  acides risi- 

rieux, on p e ~ i t  t r inisfor~ner  l'indice d'acidité en w'sine coi,rrspon- 
dante, en divisnnt par  le facteur 1,7; le rEsulL:it est alors rapporté 
à 100 gr .  

Exemple : L'indiced'ücidité d'une essence é t i ~ n t  1 gr. par kilogr., 
cette essence s w a  s u p p o s k  contenir 1 : 1,7 = O Sr. 58 de rksiiie 
pour 100gr .  

6' Point inilin1 d'iliullilion et narwçhe d e  ln disfi1lntion.- O n  pliice, 
dans un Iinllon de 300 cc. eriviron, 100 cc. de l'essence à essayer: 
avec quelques fragiiieiits de tugour  de pipe. Ce ballon est bouché 
au moyen d'un bon boiichori de  liège percé de  deux trous. Dans 
l'un de  ces trous passe u n  tube de  dégi t~ei i ient ,  qui  se retoiirnek 
angle droit dCs s a  sortie du  bouchon et  qni traverse ensuite un 
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réfrigérant de Liebig incliné, pour permettre la condensation 
des vapeurs. l h n s  I'; i i i  tre trou, pénètre uri tlicrrrioinétre sensible, 
dont le rhervo i r  est placi: ii 2,s ou 2 centini. au-dessous d il 
commencement du tiibe de dégra~einent dont nous venons de par- 
ier. Le réservoir de ce tlicrmoinètre (dont la graduation doit 
aller de O" ir 280") doi t  fiti'e en entier los6 dans le coi dii hiilion. 

Ori chniifle avtic un hec de  giiz en iriterpos;rrit Urie: toile inktal- 
lique, et assez rapidement pour q u e  SOcc. d'esseiice distille en 
t3H I 5  niinntes part i r  d u  inorrient o i~ l 'on  commence à chauffer ; 
lorsque le gaz est ;illiiiiié, l'essence rie tarde pas à entrer cri ébul- 
lition ; on roi1 alors les vapeurs rrionter k i n s  le liailon, attrinclre 
le  col puis le réservoir tlii theriiioinC:tre (dont le rncrcure s'éli've 
rapideinerit) c t  enfin périétrer tliins le tulie de d4gagcinerit, attein- 
dre la courbiire et s'y contlcnser; on lit n1or.i la température indi- 
qiiEr: piw le theririorrihtre ; c'est clk: qii'ori considère coinmc: ktant, 
la teriipi.i~atiii.e iiiiliale ci'i>l~ullilion. 1,'essence tlisl.ille alors 
rCplièrenie~it, et l 'on recueille tliiiis 4 tiilies j:iugr;s à 20cc. les 
fractions qiii p:lsscnt succesçivemtiiit et qu'on dksigne par pre- 
inilre friiction, rleusiiin~e fraction, troisiCine fraction et  qualrikriie 
fraction. A u  nioiiierit pi+cis oii ln qii:itriSriie fraction n distillé, 
on note l i ~  tclnpOrntilr~, qui est, celle O ~ I  les 41'5 d e  l'essence orit 
distillé ; or1 éteint le feu, et le résitlu resté dans le hiillon consti- 
tue la cinquième fraction. 

I.es dift'i:rt:ntes fr;ictinris d e  la di~tillat,ion sont  ensuite exaini- 
n,Ses, et l'on clCtrririine i l i r  cliac~irie d'ellcs l'indice polnriiné- 
triqiic., I'iridice de troiilile a r i i l i q ~ e  et l'indice rbf ixtoniétr ique.  
Dans q u c l q u c ~  cas p:~rticiiliers, on ptiut c!tTectiiclr des expériences 
diverçrs. telles que l'indice clciisiiiii.trir[ue. l'indice d'aciditi:, lei; 
réiictions chimique.., etc. 

lLcs essences dc  th"ent1iirie coinmerci;~leriient pures. csnmi- 
nies par les proc6dés ci-dessirs tlkcrits, donnent : 

l o  Les easellces Inidtrises provenant du I ' i ~ ~ u s  niuiiiina. 

I D  e de 0,8660 à 0,8730. 
IP = t l e - l d O o ~ - l h 3 ~ .  
I'ï.1 = de 170 ü 180; qi~clquefois 160 avec les virilles 

essences. 
IR = de 2,4720 i f ,hi:jO. 
I h  = I g r .  :jO au maximum. 

Point d'ébullition initial = d r  .I:j65a 156'' ;L 760 inillirn. 
Les quatre premiers cinquiCines distillent ait-dessous d e  i640- 
2 0  Les essences greqiies,  al!jirirnnes rt de PI-ocence (I ' i~zus a h -  

! m i s )  diffi:rerit par  l ' I I ) ,  qiii est plus faible, irinis supkrieur  
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- 332 - 

à 0,8542, et par  II', qui  est dextrogyre et oscille entre + 1770 
e t  + 190°. 

3' Les essrnws urniv ic t~in~s  ( P i m s  pnlzrstl-is et alcti-es) ont, des den- 
sit.~!s coniprihes entre celles des prh'!dent,r.s; elles sonl tiiritbt 
liivosyres et tantOt dextrogyres. 

Comme on le  voit, les caiaact2res physiques des différentes 
variétks d'essence de térébenthine, de  inSine que les iridirxs d e  
ti-oul)le nnilique el rUfriictométrique, d e  rni:irie aussi que les 
points d'Sbnllition, étant scnsihleinent les mi.rries! c'est In den- 
sité et l'action sur  la lui i~iere  polarisée qui  permettent de les 
caracteriser. 

Avant d'aller pliis loin, nous allons indiquer les résultnts de 
l 'examen des produits de fractionnement d'une essence landiiise, 
cionnarit notairiment pour ID = 0,9683, pour  IP = - 2 4 0 , 8 :  
pour ITA = 173 et pour  Ili = Z,/ciS!). 

i r e  fraction 11) = - 132% ITA = 210 I R  = 1.4704 
2 e  - 

- - 1 X07 = 205 790 =1,4706 7 
3f' - - - - 14E00 1 1 9 :  = 1,4711 
4 e  - - - - 14:303 = 180 

1 
=1,471G 89 

Se  (résid il) - - 10ïOO zz 7 3  - 1,4800 1 
a )  Les indices polarirriétriques (II') vont en décroissant de 

l a  prernihre h la ciriquii.rne fraction : supérieure k - 130"ourla 
preriiicre e t  à. - 200" pour In cinqiiièn-le. 

b) Les indices de trouhle anilique von1 en rlécroissant de  la 
première k la cinquième fraction, e t ,  si l'on fait l a  somme des 
quiitre preniicres, on a 790. 

c) Les indices réfr;ictoniétriqucs vont en augmentarit,. La 
dillérerice enlre ceux d e  la troisiéirie e t  d e  la prerriihre, qui est 
de  7 dans l'exemple ci-dessus, peut norrr1:ilernent osciller entre 
0 et 10. 

La différence entre Ii et  3 ,  qui est de 89 dans l'exeinplc ci- 
dessus, peut atteindre parfois 125. 

Les essefices de térébenthine mal rectifiées ou vieillies au con- 
tact de l'air peuvcnt, saris être f:ilsifi6cs, contenir des produits 
rksineux, des rnatikrcs colorantes, des  sels de cuivre et de fer. On 
tolkre, pour des essenccs non réputées falsifiées, toutefois w~tl 
nrcirchnndes, jiisqii'8 5 çr .  p a r  ki l i~gr .  pnnr l'indice d'acidité et 
jusqu'à. 5 p .  100 de produits résiileux lo taus  évalués par la 
méthodede 3l.Jrkzes, basée s u r  la difErerice des indices de réfrac- 
tion de la t r o i s i h e  fraction avec la cinquième, différence de 
laquelle on retranche 32 et  qu'on divise par  37, d'oii : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(Ili3 - 1135) - 32 
Produits r t s ineus  totiiiix pour 100 = 

37 
ALI-dessus de  ces qunrititts, e t  quoique ces prorluits soient de 

mérrie origini:, l'essence doit Ftre corisirlirée coiniiie frnutlée. 
Doivent Ctre considérées égalernent coniirie fraudées toutcs 

les essences de tkri!benttiine renfermant rlcs produits qni ne peu- 
vent pas y ktre introduits n;iturellerncrit pi:ridi~rit li1ur préparii- 
tion, ou y prendre naissarice sous l'influence du vieillissernent k 
l'air; c'est le cas des essences qui  contiennent de l'ebscnce de 
pin, de 1':ilcool rlénnturé, des benzols, des produits pélroli:~. 

Nous allons riipitlcmcnt passer en rcvue la recherche de ces 
dilrérerits ndult,i:rnnts d'origine étrangère. 

1 0  E. i s~~ice  de pin. - Cttte cssencc possède iiilc odeur eztrèmc- 
ment forte et pénétrante. qu'elle cominunique i ' ~  l'essence de teré- 
bentliine, infime, lorsqii'r:lle I I ' ~  est ajoutée qii'eii fail~le proportion. 
La tlistillatioii de ce produit est inoins régulière que celle de 
l'essence de térébenthine;  elle corniiience plus tùt, et, lorsque les 

ont distille, le therrrionibtre dkpasse 170°. Ce produit est 
clextroqw jIP = de + 180 à. 4- f 8 9 e l o n  les tlcliantillons) ; son 
inrlicr: d e  Lrouhle ;iniliqiie est très bas (zéro ct parfois bien üu- 
dessous); c'est cet indice qui permet le plus commotli.,rnent de 
carilctiriscr cette essence, ca r  tout.es les fractions sont iiotal~le- 
ineiit ah;iissPt:s lorsqu'on an;ilpse des rnklanges d'essence de pir! 
r t  d'essence de ti!rClientIiirie. Enfin, ce produit est riche en 
iiItl13ydiis et se colore eri jaune-verdhtre p a r  : r~i tat ion avec u n e  
solution récente d'acide sulfureux (rkaction d'llerzfeld) ; elle 
réduit aussi le chlorure d'or i chaud (\-alenla). On doit faire 
ces r6actions s u r  les d e u s  preiiiiPres fractions de 1i i  tlistillrition. 

Alcool dr ;~ i r t lu r i .  - L'alcool ddnnturb, qui est un alcool 
aqueux, vu son peu de  solubilitk, ne peul se  retrouver qu'en trhs 
faible proportion dans  l'essence de  tdréberithine. 11 passe dans  la 
preinière fraction de 1 ; ~  distillation ,et abaisse considérablerrient le 
point rl'kliullitioii iriitiiil. II se sépare de la prerriiCre fr,at:tiori sous 
fornie de;outMettcs qui atlhhrent a u x  parois ou nionterit B 13 sur-  
face. 011 peut le recueillir cnayi tnnt  avec 2 h 3 cc. d ' c a ~ i  et en lais- 
sant celle-ci se déposer; d ~ i n s  l'eau séparée, on peut caractériser 
I'rilcool en le tr;irisforiri;~nt en iodoforme, et I'acCtone par  la 
réaction de Legül. Si l'on filtre In couche d'essence, on trouve 
une trCs ~~~~~~e diiiiinution de  l'indice polaririiétrique, p a r  rap-  
port à celui de la dcuxii:mr: frtiction. C'est l'indice de trouble ani- 
lique de  cettc rriéiiie preniiCie fraction qui est le plus modifié ; 
ilest très ~ensiblenicnt  :~h:iissk, e t  il est pliis bas que cel~i i  d e  la 
deuxième fraction. 
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30 1lenrols.- Ces produits,rc:tirés des huiles légères de houille, 
ont des pointe d'ébullition variant (le 110' i~ l:iO" ils passent 
prpsqiie en entier dans 1i1 preiriiim fr;iction, et ,  cornrue ils sont 
plus clerist:s, plus réfri~igerits que l'c~sserice e t  saris action sur I;L 
1~irnii:re po la r i sk ,  ils niodifient considér:~bleiiirnt les constantes 
physiqiies de ce 1)rotluit ; en oiitri:. ils ahaissent daris des pro- 
portions coositl6rahlcs l'indice de  tiouhle aniliqiie (9,6 pour 
1 p .  200 di: benzol); c'est cr, qui sc rnanitestc principitlement dans 
1;i prenîitre fraction. Ln  sornirie des indices (le troiihle anilique 
des quatre preriiiCres frxtioris e.;t hien inf'crieure à 780. 

4" I ' r~ot lu i ls  du p e t r d c .  - 011 iitilise les essences (le pétrole nrtli- 
riaire, le pétrole lampant, des riil:lnngcs tlc ce6 pi~odiiits e t  ciri 

oulre li: \\.hitci [spirit: protluit pr!ti-olt: spécial, non fluorescent, i 
composition vnrial->le. 

LES essences de pkti'ole et  Ics p;wties lcs plus volütiles di1 
white spirit ,  qui sont plus volatiles q u e  l'essence de téréhen- 
thine, passent principalenient tl;lris 1:i preir i ihe fraction. Le pétrole 
li~iiipiint ne I , ' ~ S S C : ~ L I ' ~  partie daris la quittri61nc et restc dans  
le rk i r lu .  

Les produits pétxolks sorit moins réfiingerits que l'essence de 
térébenthine; ils sorit moins denses, inactifs sur  la luniière poln- 
risr'e, e t  éli!verit de 4 Ci I'iritlice de trouble nriiliqiie lorsqu'ils 
existent dans 1ii proportion de I p. 100. 

Les pi'otluits tri's volatils dirniriuent donc la derisitk, les iridjct. 
pol;iriméti~ique et r6fractoini':ti i r p e  de la prciiiitre et d e  I n  
deiisii'ine fractions par rapport à In troisicrne, qui est peu influen- 
c l c ;  nirisi la dilf6rerice entre 111.3 et 111.1 dipasse 10 et est d'au- 
tarit plus gr;incle que  le pourct:nt:ise est plus ClevC. L'indice 
polnriiiiélriqiie de 1;i p r c i n i i : ~  fiaction est moins Elevé que celui 
de  la. 11ciixii.irie. I'nr contre, i l  y n éltivntion des indices de trouble 
irnilicpe, et la somrne de ces indices rlcs quatre  prcinières friic- 
Lions est siipdi,ieure k 8110. 

Les produits peu vol;~tils d u  white  spir i l  ou le pétrole lain- 
pnnt influent. tout pnrticulii!reriie~it sur  le r6sid~i  et reli'vent consi- 
déint,leriient l'indice de troiil)le sniliqiic, saris rriodifier I'aciditC, 
tandis q u e  les résines n1)nissent ce t  indicc  e t  xupien ten t  I'aci- 
ditk. 

Pour  i:valuer Ics rluantités des ndiilttirnnts principaux di, 
l'essence tle térril~erithiue dont  I'arialyse aura p r r i i s  d e  ciécelrr 
l a  présence, p i c e  aux considératirins qui  préc$dent, le mieus 
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est de comparer les résultats obtenus avec ceux d e  types syn- 
thktiquement adultérés. 

Dans le tableau qu i  prkcéde, nous avons donne, à chté de I'ana- 
lyse d'une essence cornmercialement pure, celles de la m h e  
essence additionnée de 5 p. 100 de ces principxux adultérants. 

Rien n'est plus facile. e n  outre. au moyen de ces indications, 
(lue d e  crilculer ce que donnerait une essence fraudée k 2 , 5  p.100 
seulement ou simultanément avec plusieurs adult6r:ints. 

Iiosage des ferrocyunares et des solfoegainetea, 

La rriéthode que nous décrivons ci-après nous a donné de hons 
résultats pour le dosage siiriultané des ferrocyariuies et des sul- 
Socyanates dans  des liquides provenant de l'épuration du gaz 
d'éclairage; un  voluine détermin4 de la solution arialù;ser, 
fortement acidifié par  IICI, est traité par  u n  léger exchs d'une 
solution chaude de  chlorure ferrique; dans ces conditions, 
il se produil du hleu de  Prusse e t  d u  sulfocyanate ferrique. On 
laisse digi:rer au  bain-iriariepcndmt une  demi-heure ; on filtre e t  
on lavc S l'eau bouillante jusqu'h ce que 1i1 liqueur filti+e soit 
neutre c l  incnlnre. 

Ilèrrocymzures. - Le filtre coriterinrit le précipite de bleu d e  
Prussc est introduit dans une iiole jaugée et additionnie d'un 
certain voluine d'une solution de  potasse à. 10p.100; on 1,iishe 
digérer jusqu7:iu lendemain, en agitant Fréqueriiriient. Le voluine 
auquel or1 airiènera la solutiori de  bleu de Prusse, de riième q u e  
l a  quanti16 de pot;issc à n.jouter, varieront, hicri entendu, avec 
l ' importmce du  prkcipiti: de hleu qu'on a u r a  à dissoudre. 

Apràs 12 & 16 heures de digestion, on amène à un volume 
&lt,eririirib_ avec I'eiiu rliaiill6e; on aqile et l'on filtre sur  nn fillre 
sec ; uric partie aliquote du  Gltratiirri est alors acidifiée pai'uri 
léger excès de  S O ' l l 9  iOp.100, e t ,  dans ln liqueur tiède, o n  
ajoute goutte h goutte une  solution de permanganate de pohs- 
siurn, jusqu'k coloralion rose peisistimte. 

Etant  donni: qu'il faut u n  équivalent d'oxygène pour oxyder 
une  molécule JI (de ferrocyünurc, on en ddduil que  I cc. de pcr- 
müngnmite de potasse 3/10 correspond à M/10.000 de ferrocgii- 
nure,  soit O3r .OW d e  ferrocyanure de  potnssiurn cristallis6 
( l+CÿCP + XSq) ou Ogr.028GC de bleu de Prusse anhydre 
[(FeCy"3Pe". 

Sulfocijanates. - La liqueur filtrée, sbparée du bleu de Prusse, 
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est amenée à u n  certain volume; % une partie aliquote de cette 
solution, on ajoute u n  léger excEs de bisulfite de  soude liquide 
jusqu'k décolorat,ion, e t  l'on chauKr: au  bain-marie pendmt. qiiel- 
ques instants ; on ajoute uri léger excès de sulfate de cuivre 
1Up.100; on laisse pendant une demi-heure au  bain-marie pour  
ritsserribler le précipité blanc de sulfocyanate cuivreux;  on filtre 
et or1 lave à l'eau bouillante jusqu'à disparition du cuivre. ce 
dont on s'assure k l'aide de ferrocyanure de  potassium tr&s dilué. 

Le filtre et son précipitéeont alors jetés dans une fiole e t  trait& 
par un faible exci.s d'ammoniaque au tiers ; lorsque le sulfocya- 
nate cuivreux est dissous, on  acidifie avec S O L H q i l u é ,  et,  dans 
la liqiieiir enrnre chaude,  on verse jusqii'h coloration rosepersis- 
tante de la solution de permanganate de potasse N/10. La fin de 
la réaction est très nette. 

2cc. de solution N/10 de p e r n i a n p n a t e  de potasse correspond 
il 11/60.000 de sulfocyanate, soit :i Ogr.001616 de sulfocya- 
nate de potassium (CAzSK), h Ojir.001266 d e  sulfocyariate d'arn- 
rnonium (CtlzSAzlI+), et A Ogr.00175 de  sulfocyanate de calcium 
(CAzS)YCa,S:\q. 

Separalion de I'orobillne p a r  le talc ; sa reelierelie, 

Par M. C. CARRFZ, professeur a la Faculté libre de medecine 
et d e  pharmacie d e  Lille. 

Dans la dkfécation des urines k l'aide du ferrocyanure de zinc, 
le précipitk. RU lieu d'etre grisàtre ou  jaunâtre, prend une  teinte 
plus ou moins rose d a n s  le cas de la présence d e  l'urobiline. 
Cette coloration rose du  précipité est un  excellent indice de  ln 
prkence de cette sulistance, e t  il m'est arrivé plusieurs fois d e  la 
trouver dans des urines de diabétiques extrêmement pdles, alors 
que je n'aurais pas  jugé utile de la rechercher, si je n'avais été 
averti pa r  la coloration en question. 

Pour confirmer la présence d c  I'urobiline, on peut traiter une 
portion de ce précipité p a r  le réactif d'oliviero (1) (chlorure de 
zinc ZOgr., animoniaque q. S .  pour dissoudre, environ 3 0 g r . ,  
alcool 900 80 gr . ,  é ther  acétique 20 gr.), et l'on obtient par  
filtration la fluorescence verte caractéristique. 

On arrive à u n  résultat bien meilleur e n  opkrnnt de 1:i manière 
auiv'ante : 

L'urine est déféqute p:ir le sulfate acide d e  mercure comme l'a 
indiqué M. Uenigès (2) ; on rilélange ; 

Urine . . . . . . 45 cc. 
Réactif mercurique . 30cc. 

!1) Voir Annales de chintze analytique, 1904, p.  181. 
12 )  Voir Annales de chimze analytique. 11197, p. 189. 
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on agite eh 1,011 filtre ; si le Iiitrirtiini n'esl. pas !iinpide clil pw- 
mier jet, il ne faut pas clieicher ii I 'ol~tenir clair pnr refiltixtion, 
car ce scrnit s'exposer à kliminrr l 'urot~i l ine.  

1)ès qu'on :L recueilli suffisniiiinent de liqniile, or1 prélèvr: 
50cc. du  filtraturiî (correçpoiitlnrit L 30cc.  d 'ur ine);  on nsitc 
n7-ec environ 2 g r .  d e  tidc ( l ) ,  qui  ciitrairie 1'ural)iline : on filtrc 
iriiniédiüterrient, c a r  le~filtriituiii inerciiiiel rie t :~ ic lr  pas 11 se trou- 
liler, et on lave le talc il l 'eau distillée ; I'iirobilinr, airisi sc:parie 
cles aiiti.es si11ist;~ric:cs iiiiii;iiim, n'est p i s  t.nlei:i:e ; L U  I ; ~ l r :  p:ir dt i  
lavages àl 'alcool,  h 1'8ther ou nu  chloroforiiie ; elle est  f:~rilement 
dissoutc, ;lu contraire, soit pa r  l'alcool aiilrnoniacnl, soit p:ir 
l'alcool clil»rhydricliie ; oii peut,  di's li,i,s, suivre tleiix voies pour 
la car:~cti:riser. 

La pllis sirnplc ct  Iix plus i';~ltitle consisk h traiter le talc, sur 
le  filtre rnhiic, par :i31'11(i cc. di] rcactif d'Oliviri,a ou d'un iiiPange 
alcalin ;rn:ilope (2)';  on ohtient iinriiktliiit~:ment u n  liquide pri- 
sentant une belle fliioi~esçeiice verle et donnant ;ni spectro?cope 
In bande 7 trbs rielte, alors que l'~ii,irie, ti,iiil.ée d i iwtc~i ie~ i l  par le 
i idrne réactif, doririe 11 jwirie quclqiie choir: d e  perceptible. 

Le second riioj-eii,'poiir c::ir:ictdriser I'urobilirie, ne dnrinc pas 
une réaction moinspnette : on h i ? e  le talc p:ir IOcc. d'alcool aci- 
dule p a r  :i p. 100 cl'acirle c l~lor~hytlr iq~ie.  cn recueillant la solii- 
tion alcoolicpc daris i i r i  cntoiinoir i l  décant:itiori : on ajoute 
cnsuilc 5 h f.; cc. tle chloi-ot'oi.iiie, puis dc, l(10 à I 3 ) c c .  d'e:iu et 
l 'on iiçite vivciiierit.. Le chlorofurrne ne  s'érniilsionne pirs et six 

~6pni .e  de l'i~l(:onl ( i p i  ri:stt riie'-l;ingd à I'inii) en imtrainant l'iiro- 
bilirir: ; on le iIi.'x:;iiile s i i i  un petil  filtre I:ivé xi] clilorofur~irie; on 
ajoute soiitte h yii t t t :  ;ilri, soliité ckloroforrriiqiie clair, selon In 
technique d e  31. Griilil~eit (31, une soluliori nlcoolique d'acktate 
dc ziiic: nii 1;/1(!00, jusqu ' ;~ CC tl~i'ori ol~tienrie un  ni0l:inge l i r n  
p idc  -1 rncisurc c p ' c ) r i  i i joutcj l i~iol~i  tion d'acétnlc de zinc, on voit 
se prodiiirz la Il~iorescence vclrte i~ i i i  ne t:irrle pas apparaître 
t1:ins tout? siiu inl.c~risiti~. cl,  si  l'on exiiiiiiiic le iiiCl~ingc n u  spec- 
troïcupc,, 1 : ~  Iiiinrlc y f i t  di: I )~ i i i i ro i~p  pius ne:Ilc ~ : t  pins soinhre 
qric d l r :  I ~ I I I :  doririe le w l u l t  c t i l o i ~ o f ' c i r i i ~ i ~ ~ ~ i ~ ~  avarit l';idtliiicin tle 
la solii'i!in :ilcoolitliie d';~c:ét:it.(? dt?ziric. 

Eii tl~itcriiiiii:iiit I ~ L  ~~i~Cci[)it:itiori.tlc I'iirol~ilini: par le t:ilc, on 
peut,  cri c)JH';.L';HI~ mi. un ~ i x r i d  voliiine O ' i i i ~ i r i i :  dékqiiie iiu sul- 

(0 1.x si:ic.c 1 ~ 0 1 ~ 1 ~ 1 ~  lt: I I Ï Î~UI~ :  rCi:~lt;tt. 
(3 i -o i i .  . ~ I ~ I I ( I / P C  I /P  rhi?ri~(>onui,y/iqire, 1910,  p .  357 : e C;lractCi,i-iilion 

de l ' i i ioi~ilir ic.)inr les s e l s  ( I I :  ziric >i, p û i  31. IVci tz .  
( 3 )  . l~ tr iu lrs  de c / ~ ~ m ~ e ~ a ~ ~ o l ! ~ l i , l u e ,  1 9 0 1 ,  p. -62.  
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Lite meicurique, obtenir une  trés grande sensibilitB dans 1:i 
recherche de cette sul~stancc.  

D'autre part,  le talc tcint par  l'urobiline, après  avoir étC lavé 
l'eau, peut fitic séché e t  ccinservé. On a ainsi à sa disposition une  
provision d'urobilirie, c:e qui  11txd rreritlre service dans les cours 
et travaux pratiques d'urologie. 

.)létIiocle r l 'aunlyse  dtms jus el extrults de thilliria et 
des bels de nicotine coiiiiiierciciux d'après Ic pro- 
cédé de M. Ller ,  de Ilit~iiboui-g, 

Par RI. Ilssnrii. 

Ln question du  dosage de la nicotine dans les solutioiis de nico- 
tine (jus d e  tabac ou sels de riicoline) utilisées pour  I:r destruc- 
tion des iriscctes nuisibles ci la viticulture et h l 'horticulture 
lprerid d e  j o ~ i r  e n  jour plus d'iiiiportiince. e t  il n'est plts surpre- 
ii;tnt qu[: d(: nombi~eiix pror.Ciibs de dosage de  cet ali:iilo'ide aient 
6th p ~ l ~ l i é s  darii, ccs tlcrriier,s temps. 

Parini les procédés pri:coriise's, les uns sont trop scientifiques 
1 1 0 ~  étre appliqués cour:miiierit dans les laboratoires iridustriels 
ou coin~nerciaux; les autixs présenlenl entre eux des écarts d e  
110urcentaçe assez considéi~ables. 

La nikth«de de  Schlwsirig, dont l'exactitude ( I j s O  p r è ~ )  serait 
suffisante, nc donne des rcisultats précis que si I'ori opkre par  
i.~riip;ir.iiis~n ou si l'on rniilt,iplie les ext.i.actioris, cc. qui prolorige 
rurisii1i;rntileirierit les i i i i ~ n i ~ ~ u l ; ~ ~ i o ~ ~ ~  et rend Ir p i r ~ c ~ Y t  Ileii p r i~ t i -  
que  pour u n  cuntrole de  f'iil~ricntion ou p u u r  l'examen de riom- 
lireus  échantillon^. 

L n  inCthodc c!e 31. Ulcs, de I I a n i h o ~ ~ r g ,  sans être préciséiiient 
iiiie rnétliotle ra l~ ide ,  donne des résultats s~~f'~içniriiilent ex:icts, 
t o u t  en ne deriitiritliirit qu'unc surveillnnce relat i reinmt rniniiiie ; 
pour qu'elle rloiirie des résultatr coinparalile?, il est riécessaire 
(ILI(: les conrlii.ions inî1iqiitii:s par  son ri~iteui- soient scrupuleiisc~- 
iii'~ii1 observées. 

Eii cil'et, l'ëiiti~aîneiiierit de lii nicotine par 13 vapeur  t l 'ea~i  pro- 
duite dirccteiilent par  II" appareil  tlistiliatoiire, cornnie l'indique 
I-iix, ou hieii iiiiieri6e d ' u n  iippi~rcii :iririesc! ~ ~ ~ J l l l l i i ~  le proposerit 
cerxins cliiinislvs, constitue tuujouir.5 une opéralion trCs 1un;~ie ; 
ci:t entraîneiiicnt,, fiiil~le i ~ u  déL)ut, piisse rnpidcinent par  un  niasi- 
iiiuiii, p u r  di~i i i i iuei  gioduelleinent e t  pour ainsi clire inwrisi- 
I!Itinerit j ~ s q ~ i ' i ~  In fin {le I'cipi:r:itii~n ; i l  fiiiii. coinptc~r sur  deiiu 
litres d'eau poiii- entrainer1;i tcit:ilitk des alcilloïtles cuiite~ius dirris 
lûgr.  environ ~ ' L I I I  jus de  tabac concenli,C. 
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Or, d'après les usages coiiiinerciaux, on vend les jus ou extraits 
(le tabac, ainsi que les solutions de  sels de nicotine, d'après la 
teneur en nicotine d'uii litre de  ces produits. Cela iiriplique la 
nécessité de prendre la densité de ceux-ci iivec assez de précision, 
et ce n'est pas toujours chose cornniode avec certains jus. 

Le prochié Glex a pour but  de  sbparer la nicotiric et les autres 
alcnloïtlcs qui I'accoiii~~agnerit, et  de les aincnr:r en solution 
aqueuse. I'our ohtenir ce résult:it. il f ~ i ~ t  traiter le jus de t a l m  
par  uri alcali capable de libérer les alcaloïdes dcs coiiik)inaisons 
dans lesquelles ils sont engil;.eç. .\ cet eflct, on prend une cer- 
taine quantité de  chaux cnustiqiie, qu'on éteint coiriplBteineiit 
avec une solution d c  soude cnustiquc (3W U;tuirié) ; il cst bon 
de coriserver un léger excès tlc c h a u x ;  aprBs refroidissement, 
on rnélnnse une  partie de cette chaux sudée avec quatre p u -  
t,ies d e  plhtre sec ; on 1ir;isse le tout ;tu moitier,  et l'on t,iiniise 
:lu I;iiriis de  crin d e  320 iiiaille!: pitr criitiiriCtre carrk; u r t  

phse dans  une capsule I 0 g r .  environ d'extrait ou de jus, qu'on 
dilue avec qiielques cc. d 'eau;  on ajoute alors par  petites por- 
tions Ic rriéliuige alcalin, en ini:I;~nge:irit aussi iritirneinent que 
possible ;'L chaque fois, e t  cela jusqu'k ce que le mcilange 
nit acquis iirie consistance lui pcriticttant d c  passer au  tamis de 
230 riiailles; iiprés ctitiqiie tniiiis:ige, ce qui  resle sur  le t imis est 
trituri: de nouveau,jusqu'à ce qu'il n'y ai t  plus di: risidu. 

0 . 3  intrcitliiit la poudre ainsi ol,t.eniic dans lin cristallisoir de 
g ixnde  sui,facc, qu'uii p l x e ,  avec 1:i capsule diiris liiqiielle s'est 
eKectiié le méliinge, dans u n  exsiccateur k acide sulfuriqiie ; on 
laisse In poudre nicotinée peiirlatit une heure iiü inoins sous l'ex- 
sicciitc:iir, rri:lis on peut l'y l a i s ~ e r  plus lon$eirips saris inconvé- 
nient. Cette opération :i poiir bu t  de  favoriser le départ a froid 
d e  I'aniiiioninque et des aut,rc:s ci~rnhiriiiisons volatiles ainmonia- 
cales nvijrit l i ~  distillation. On introiluit alors la totalité de la 
poudre d : ~ n s  iin lxillon de 3 litres, coriteniint 2 litres et dciiii d'eau 
tlistillt~c: hoiiillii: ; on Iiive ave.: qiii:1(111~.s goiittes d'acide t:liloihy- 

. . 
rliique la cnl~sule  et le cristiillisoir, et le liquide de lavage misi 
ohtrriii est versé d a n s  Ir, hallon ; on ajoute environ 10 gr. desuude 
causliquc et 1 0  à 15 s r .  de pariilTine (1-ettc t1r:imiCre a pour but de 
riSgularisr:i l'4bullitiori), et l'on distille :lu rbfi.igi.riint descendant , 
on recueille ainsi,  par  poriions (le 1.000~1:.,  X ~ C C . ,  200cc., 
100ec. , 100cc. c t  200cc., le liquitle distillé, c t  l'on titre successi- 
veriient c:liiicuric de laes six portioiis, en ajoutant le iésu1t;it à celui 
tlu t,ilriigt: pr6çLdcnt. 

(le ~ i i o l e  op6i;itoiie peririct de suivre la ne~itrnliç:,tion arec 
plus de  skcurité. 
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Dans cette distillation, on remarque que 60 h 70p.100 de  l a  
nicotine sont enlraînés dans les 1.000preniicrs cc.; 85 90p.100 
daus les 2.500 premiers et:., et ainsi de suite Jusqu'B In fin. 

Le titrage se fait e n  général avec 11C1 SI2 ( m a i s  ÇOL112 N/3 ou 
N/10 donnent d'aussi bons r6siiltats) e n  présence de la teinture 
de tournesol sensikile ou, de préférence, dr, toiirnesol d'orcine. 

Avec HCl N/2 ,  1 cc. Ogr.082 de nicotine; si I'ori erriploie uri 
autre acide k un autre  titre, il faut évidemment calculer la nico- 
tine correspondante. 

Avec ce motlus opernndi, j'ai pu doser la nicotine 9 2 gr.  prés  
dans des jiis de tabac concen:ré contenant 100 oii 123gr.  de 
nicotirie par litre, et dans des jus dorit la densitc variait de 1060 

1830, et dorit la consistance était celle d'un véritable cirage. 
.ivec des jus aussi pAteux, et en opérant avec la méthode de 

Schlming, j'ai obtenu des écarts de  10 il iP,gr. ,  mCme cm fius- 
iiientant la proportiori d'alcali iridiquke daris cette méthode. 

Par h l .  E'. MUTTLLET. 

(sui te  et fin) (1) .  

Riaclif' de Ley (2).  - C'était l'essai colorirnétrique le plus 
répiindu en Alleiaagne avant  l'apparition de 1 i i  réactiori de I W i e .  
I I  consiste à traiter une solution aqueuse de rriiel par  une solution 
arnmoniaciile d'oxyde d'argent a u  bain-rnaric bouillant et à l 'abri 
de la lumière, puis h observer l'aspect d e  la inassc liquide. 

Iléactif : 20gr. d'azotate d'argent sont dissous dans l'eau, et 
la soliitiori est traitFe p a r  la qiiantiti  n k e s n i r e  de lessive de 
aù~iile; le précipi16 d'oxyde d'argent est rasseiriblk s u r  filtre, lavé 
:j l'eau distillGe, puis retlissoiis dans l'airiiiioninque &tendue de  
f q o r i  h faire 100cc. ; ce rEactif est stable s'il est conservé 5 l 'abri 
d e  la Iiirriièrc daris un  flaconqlein et I)onch&. 

Mode opératoire : 1 partie rle ,miel est dissoute dans  4 partics 
d'eau, et la solution est  filirCc; acc.  d u  filtraturn sont versés 
d d n s  un tube ;L essais et additionriés de 5 gouttes dc réactif, e n  
tvitant d'en laisser couler sur  les parois ; on irii.lange; on Iiouche 
al-ec un tampon de coton, et l'on p o r t e  rapidenient nu hniii-iiiai.ic: 
Ii~iiiill;iiit perirliirit 5 ~ l i i n u t ~ s ,  e n  kvitiirit 1'1~~ti01i de In luiiiii.re ; 
o n  ohserve alors 1 : ~  couleur du liquide. 

Les solutions de iiiiels ri;~turels possi:dent, a p r k  ce ti.aitciiien 

( I I  Voir drlnnles dr chimie analytique, 1 9 1  f ,  p. 299- 
( 21  Lov, Pharm. Zeit., 190.2 ( 4 7 ) ,  p. 603. 
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une teinte rouge et  iine fluorescence plus ou moins prononcée ; 
les succédanés du iiiiel. ou leurs iiiélanges avec le miel niiturel, 
doniltint des liqiiiilm l~r i in  side. sans  f l i~ores~cnce .  avec ioriiiiitiori 
d'un précipite qui,  dans certains cils, envahit tout le liquide et le 
rend opaque. 1)'apriis de recentes recherches, les licjuirlcs translu- 
cides fluorescents, obtcrius avec: les miels n:itiii.els, soiit des 
solutions colloïdales d'argent (1) .  

Toutet'ois. le c:liiiiiiçte ric pourra tirer d'utilc indication de cet 
casai que s'il s'est füiiiiliaiisé avec s:i priitiiliie en I'i~ppliqiiant ù 
de  noiiibreiix écharitilloris de  iiiiel tant  n n t u i d s  qu'nrtificiels. 
C'est lk, d'ailleurs, une  reinnrcluc applicable iiiix tlil'f'érentes pnr- 
lies de  l'exa~rieri cliiiiiique d ~ i  ~riiel (eri ce qu i  coricciiie les iiiiels 
surc:hniifTés, voir la i ,ecti~rclie des dérivés du  furfural). 

R e c h e d ~ e  des iiirzcis d u  f ' i l ~ J w i d .  - Ce piocCd6 d'esaiiien des 
rilicls est h:lsé sur  lcs fails siiivi~rits : lorsqu'on p r é p u e  du sucre 
interverti  p a r  voie cliiiiiique (emploi d ' u n  acide avec élévation 
d e  temptixturc) ,  urie purtic d u  Iévulorc formé sc dicorripose et, 
eii se déshgtlr:rtant, donne naissiincc au 3.  o s y . 4 .  méthylfurfu- 
rol, qui.  inCine en qimritité extrhieiiierit  rPduite, donne urie colo- 
ration rouge-cerise ~ ; i r i ~ ~ t P i . i s l i c ~ i i ~ ~  avec une solutiori dc rJsoi.c:ini: 
tlaris IlCl runceritri.. 

Celte riiaction colorCe, iritliqiic!e dcjh par  Selivxnof, a été 
:ippliquke pour la preinii:re fois i~ I'esaiiien des riiiels l e  chi- 
iiiiçte alleniaiici Fielie en i!IUS ( 2 ) .  . ipr@s d e u s  années de polil- 
iiiiclum entre analystes alleiiinnds, cettc réaction, connue en Alle- 
migrie sou,: le noiii d e  réuction de F l e l ~ e ,  :L ciéfinitimmciit acquis 
droit de  citk dans l'analyse des iniels. 

Kous en avons d é J i  résiinié le mode opCrabire dans une note 
~ U I I P  t h n s  les .4rinn!es drs f i r ls iJ i :n t i i i i i s  (3) .  Nrliis rnppelnns que le 
r h c t i f  d e  Piehe ou rkactif r.ii.soi.ci~ie ~ ! i l u ~ h ! / d ~ . i y u ~ ,  corisiste en une 
solution de 1 partie de résurcirie dans  100 pl~rt ies  d'llC1 coiiceiitré 
(D = 1,1'3). 

2 0 9 .  dt: iiiiel, dissoiis dans  2 0 ~ 3 .  d ' w u ,  sont épiiisés par 2Occ .  
d 'éther ; a p i k  liltriltiori, I 'cslrail  cat Fvaporé lentement, k 1ii tern- 
peraturt: oidiriiiire, diiiis iine ciipsule ou iine soucoupe de porc?- 
ln i~ ie  ; sur  le résidu obtenu on laisse toiii1)er quelques gouttes dii 

rtSiictii' rkwrcinc c:lilorliyili~iqii(:. Si le inicl c-\;:iriiirid contient dii 

sucrc iiiterveiti cliiiiiiiliiriiieiit, i l  se piwrl~iit iiiiriitdi;itciileiit, 
g n c e  b 1;i prés(:n(:~ d u  tlc;iiv6 fui,fuidiqiie, une coloration rouse- 
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orangéI qiii passe rnpitli:irient au rouge-cerise, avec forrnntinn 
d'un prbcipité i m g e ,  si le derivé d u  furfiirol eçt en qu:tntit6 
notable. Toutefois il est intlispenanhle de ne considérer I n r h c t i o n  
couiine positive qiie dans  le ciis d'une coloixtiori roiige-cerise 
bien nette ; toute au t re  coloixtion, j ; iune-ormg& par  esempli:, 
pourrait klre o l~ tenue  avec un iiiicl siirchaulté, et  nous iqoutcroris 
que In color;ttion rouge doit, p e r ~ i s t e r  pendant 24 heures a u  
rnoins. 

Erifin, il m l  utile tle \-Crifier qiic I'iJtIier crriploy~ n e  laisse, p a r  
évapor;ition, aucun rCsitlu poiivnnt doiirier, avec le rknctiC de 
Fiehe, une coloration qiielcciriqiie. iri6me jaune, iittendu qu'une 
pointe rle rose peut foui-riir avec ce jaune une coloration orangé 
plus ou moins iriteiise, qui  peut ~ é i i e r  le dingriostic d'un tlfihutnnt. 

Sclori nous, l i ~  ~ k i \ ~ t i ~ ~ i  d(: Fiche, irioyciinarit ces pri.c:iiitions, 
constitue lin moyen d'investi:,.:ilion dont on ne saurait  coritcster 
la réelle vnleiii. ; on lui n pourtant reprochi: d e  rie pas  perrnt:ttre 
la distiriction eritre u n  miel cliargd (le sucre interverti ailificielle- 
riierit et uri iiiiel siii-chau Ré. 'tliiis. yii'est-cr ~ L I ' L I I I  riiiel suri:hi~uîîk? 

Il noils seiri1)le qu'on in'& pas ç~~f ' f içarni i~~ri t .  dit ce qu'ori entend 
p;ir cetti: expressiun et que  d e  l i i  provierincint toutes les polé- 
miipm. I I  est tloric i r 1 d i ~ p ~ r i ~ i Z I ~ 1 e ~  tout coriiiiie nous l'avoris fait 
pour le miel n n t w e l ,  de dire  ce qii'est u n  miel sr ircl inuf i .  

Xous avons v u  qiic le micl riaturel est In substiince emn-inpsi-  
née pu l l e ~ h e i l l c s  diiiis les r;iyoris [le la ruche ; il s'itgit imirite- 
riant, pour les besoins de  la  consommation, de 1'e.ctizire de ces 
rayo n s . 

II est bicn dviderit qiie le proctd6 employé ne doit avoir  p u r  
bu t  qu'une simple extraction ; c'est tl'nilleurs ce que  M. lions- 
seray, vice-pr8sitlrnt du Syndicat des produits nlinientaires en 
gros, esposail; dans son rapport  préliii~iri:~iiae au Congres intcr- 
nationiil d e  I'aris (octobrc 1!1U9) II s'esprirnnit ainsi : 

(( Les opérations régiiliCres doivent, se rétliiire a u x  rnnriipuln- 
(( liuiis néctissnires au c l tn~ i ,q~ inr~ i t  cl/: lilr/en~,r~tl d u  ~ ~ ~ i t ' l ,  pour les 
K hesriins tle la  c:orisorri rri;iliori, i:t ii in c,ri~itliiiciir r:rpi.esse y z ~ ' r 1 l r . r  
n n ' r ~ t l i ~ n i ~ i r ~ ~ r i n l  a l t c î ~ n e  i~~o i l i f i c r t l ion  rlnns la coi~iposi t ion c l t inz iyu~ t l i i  

cr md. 11 n'y n pas  licu tl'iridiqiiei oii (Je pr4coriiser tclles riitS- 

(1 t1idile.i ou -tels procécli5.; : tous seront hons s'ils rie ch:iri:,.erit 
(( pas In. composition (lu inicl et s'ils I i i i  laissent sori aspect 
(( skluisnnt, tout cn assiirarit sa  coriserviition D (1). 

I)c son cùtd, 11. (Xl lns ,  vice-pi~6i;idciit dc 1 ; ~  SociCli ccrit.i,,ilc 

( 1 )  A.  Ro~ssr .n .w,  Compte  rcndu des t ~ u c a u z  du  deurri2me Conqri:s inter- 
natlond ~ U I '  I r i  r c p w s s i ~ j n  des fruudrs, I'aris, 17-24 oclolire, 1909, p. 339. 
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d'apiculture, &mettait, dans son rapport au  mhme Consrès inter- 
national de Paris  (19091, l'opinion suivante : 

a La seule opération qui  peut etre permise est le c l ~ a u f f ~ g e  au 
a baiwmnvie d u  iniel solidifié pour  le ramener  à l'état liquide. 
a Aucune autre opiraiion ne peut étre permise sur b miel. Aucune 
a addition de  glucose, de sirop de sucre, etc., ne peut étre aiito- 
a risée )) ( I ) .  

Ainsi donc, le niode d'extraction rt!gulier, c'est-k-dire reconnu 
licite par  les apiculteurs et  les n6gociants, doit consister uniyice- 
ment dans le changement de logprnsnl d u    ni el, selon la trks juste 
expressiori de hl .  Korisserriy. 

L'uri des rileilleurs procédés d'extraction consiste à soumettre 
les rayons désoperculés B l'action de la force centrifuge dans un 
app;ireil approprié : le rriélo-extracteur. Le miel ainsi obtenu 
conserve toutes ses propriétés et  ne contient pas de dérivd du 
furfurol.  

A défaut de mélo-extracteur, on a recours à l'action de la cha- 
l eur ;  d:ins ce cos, l 'apiculteur a bien soin d'éviter une trop longue 
diirée d e  chaiifle ou une t rop  forte élévation de  la tempérnlure, 
qui  prksenteraient lesinconvénients suivants  : 

Durée de chazcfe p~olongee. - Si l'on maintient,  au  bain-rri:irie, 
p a r  exemple, du  miel naturel centrifugé, 5 des temperatures de  
70-80-90" pendant 1,  2,  3 heures, on constate qu'il perd plus de 
40p.200 de  son eau e t  que  l a  inasse obtenue ne  donne pas avec le 
réactif de  Fiehe, la coloration rouge caractéristique des dirivés 
d u  furfurol.  

Si le  mCme iniel centrifugé est maintenu pendant le mirne 
temps ii une terripérature d e  105-1 I O " ,  on coristate qu'il perd une 
quantité importante de son eau (plus d e  50p.100 apriis 3 heures), 
si bien que la masse obtenue ne saurai t  Ctre vendue sous le nom 
de niiel ; elle en a d'ailleurs perdu compléterrient l'aspect, la con- 
sistancc, I'arorne, la couleur : ce n'est plus du miel ,  et  ccpendant, 
cette substance, desséeh6e, ne donne avec le réactif de  Fiehe que 
de faibles nuances rosées peu stables. Si maintenant nous allons 
jusqu'k supposer qu'on cherche h utiliser cct.te masse desséchée 
en la niLlüngeant avec u n  miel riche en eau  (25p.100), afin d'oll- 
tenir u n  produit ayan t  la teneur irioyenne des rniels cornmerciaux 
(18 20p.200). on constate q u e  les produits ainsi obtenus ne 
donnent  plus de coloration avec le réactif de  Vielle. 

Eléuation ~ x c e s s i ~ e  de l a  tempirature. - Lorsqu'un miel est sou- 

( l )  CAILLAS, Compte rendu des tracaux d u  deuxième Congrés Interna- 
i ionalpouv  [a repression des fraudes, Paris, 17-24 octobre 1909, p .  340 .  
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mis à une température excessive, c'est-à-dire lorsqu'il est sur-  
chauffé, il se  caramélise ; cette caramélisation ne peu t  s'étendre 
à toute l a  masse, car le  miel serait alors transforiiié en une sub- 
çtaoce brune qui  ne  pourrait  Etre vendue sous Ic nom d e  micl. II 
nese produit, e n  réalité, qu'une surchautre partiel1e;résultant en 
quelque sorte d 'un  coup de f e u  portant sur  certains points de la 
niasse. I,a partie cararnklisée se  rkpand dans Ic produit au 
moment du brassage et lui corrirriunique une  coloratiori brurie 
d'autant plus accentuée que la surchaufye a été plus intense. Il y 
a donc lieu d'exairiiner les miels :LU point de vue  de la caraméli- 
sation. 

A cet effet, on dissout Ogr.3 de  miel dans 20gr .  d'eau ; on 
obtient ainsi u n e  solution A, plus ou moins colorée. 

D'autre part ,  on caramklise un miel authentique et de méme 
acidité, e t  q u i ,  naturellement, ne contient pas d e  dérivP, d u  fur- 
furol ; on pr6lGve s u r  l a  rriasse obtenue une quantité suffisante 
pour obtenir une solution témoin R,de même volunie et  de mérne 
coloration que la  so1ution.A; on  recherche alors, dans  les solu- 
tions A et U,  les dérivés d u  furfurol à. l'aide du  réactif de Fiehe, 
en s'entourant des  précautions ciue nous avons indiquées. 

11 résulte de  nos propres recherches que  la présence. dans u n  
produit vendu sous la  dénomination de miel, de  quant i t is  notables 
de dérivés rlii fiirfiirol, dkcelé par  l a  formation d 'une coiileiir 
rouge-cerise sttible, rie provient n i  d'un mode licite d'aliirierita- 
tation artificielle, c'est-b-dire temporaire des abeilles (nouris- 
serncnt), n i  d 'un  niode dhfectueux d'extraction d u  miel (sur- 
chauffe). Elles ne peuvent étre attribuhes qu'à. une addition 
frauduleuse d e  sucre interverti pa r  voie chimique, e t  nous carac- 
térisons ce sucre interverti p a r  I'urie de  ses impuretés : le furfu- 
rol, tout comme nous caractérisons le  miel par  la présence de  
suhstnnces &lran$x-es : pollen, cire, etc. 

Remarquons, d'ailleurs que, dans la  trés grande majoriti- des 
cas, les résultats obtenus, en ce qui  concerne les dbrivés du fur- 
furol, ne font, e n  quelque sorte, que  confirmer les conclusions 
tirées de l'examen comparatif des autres résultats d e  1':inalyse. 

La réaction de Fiche est de date  relativement récente (1 !IN), 
et, bien que couramment  employée en Allemagne, e n  Autriche, 
en Suisse, elle est peu connue en France ; mais on ne  saurai t  
crintester l a  valeur des indications qu'elle dori rie. Quant a u x  
polhiques auxquelles cette réaction a donné lieu, elle sont  nées 
de ce que certains auteurs  ont cru pouvoir généraliser des faits 
observés en quelques cas particuliers. Quant nous, qu i  sommes 
faniiliarisé avec l'analyse des micls, nous considérons la réaction 
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cri q u e s t i o n  co inrnc  perinet l t i r i t  de c o n c l u r e  a v c c  certitudr:, si l'on 

a soiri, coni ine  nous l ' avons  d i t ,  d ' o p é r e r  p a r  c o i n p a r a i ~ o n .  I 

.I titre d'eseniplt~, rioiis d o n n o n s  ci- t lessous les résu l ta t s  de 
l ' a n a l y s e  d ' i in  i n i d  priismtant. l e s  c n r x t è r e s  d ' i i n  iriitil fiilsifié par 
i inc q i w r ~ l i t k  r i o / i i l ~ l ~  de sucrr: i n t e r v e r t i  chirriicluenicrit.  

Coiileiir. . . . . . . . . . . .  
Aioriie . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Solution aqueuqc h 1/10. 

E x a m e n  n~icvoscopique : 
l'ollcn . . . . . . . . . . . .  
DCbris divers . . . . . . . . . .  

1.Jrrinnien surrhar iml; f r ipe  : 
I)évi;~tions saccharirriP:iriqucs : 
Lonfiueiir di1 tubc : 2Oi:crit. T. ? O 0  ; solu- 

tion a u  l/lO 
Avant inccr;ion . . . . . . . . .  
Aprbs inversion . . . . . . . . .  

. . .  Sucres riducteiirs avant irivcrsion 
- &prix iriv-crsiiin . . - 

. . . . . . . . . . .  Sarcharose 
i i .cnmen c h i i ~ ~ i y u e  : 

Eau . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Acitiiti: (en ac,idr Si,riiiirliif:) 

Cendres to ta les  . . . . . . . . .  
MatiBres tlcutririiforincc . . . . . .  
.Vatii:res alhurriirioi~lcs (réactiun d ü  L u n d ) .  
1ji;actinn [le I , P ~ .  . 

EEVUE DES 

Ylccheimclic tlc 

blondt!. 
mal  tli:fini. 
tres peu colorée ; légère 

cipalesccnce. 

- 9". 
- IY3. 
75,ç:jp 100.  -- 
I I . S Y  - 
2,33 - 

21,iOp.100. 
0 , o i  - 
0, iY  - 

traccs. 
traces. 
liquide opaque, Ilriin cho-  . . . . . . .  

colat. 
( :u Iorn t ior i  rouge-cerisr . . . . . . .  

intcrise, stable. 
quantité nolable. . . . . . . .  

PUBLIC AI [OIS FRANC AISES 
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O cc. 7 d'acide iicétique au cinquikme en voluriie, O cc .'> de per- 
chlorure de fer étendu S moitié, et O cc .  2 d'eau oxygCnée u n  
~ o l u m e ;  on porte à I'éhullilicin pendant 10 h I : i  secondes, et l'on 
obtient une coloration violette, m&rrie lorsque la prise d'essai ne 
contient qiie 1/1! rriilligr. d'acitlc herizoïqiie par  cc. I'niir des doses 
plus faibles, il est bon tle procéder liar cornparaison avec u n  
témoin renferiiiant de l'eau distillCei~ I ~ L  place de  la solution dans 
1:rr~ueIle on recherche l'acide berizoïque. 

Si l'on a k recheidier  cet :icide dans un  hcnzoate, on traite ce 
sel par SWH5 ou [ICI, ;ifin de Iibtrei. l'acide l~erizoïqiie; ori agite 
iiIrec un exciis d'éther, qu'on déciink, qu'on filt.re et dont une par-  
tie rst  éviipori:e dans iih tube en présérice de 4 c c .  d'eau priala- 
bleinent portée h l'Chullition, et l'on continiie l'opération coirinie 
il a été dit ~ l u s  haiit. 

Si l'on dCsire reciicircher 1'ac:itlc benzoïque daris un produit ali- 
merit;iire, on opère coiniiic l'a indiqué \lue Jonescu ; on souniet 
wttk riiiitii.re, si elle est liqui;le. i 1;~-distilli~tioii dans u n  courant 
clc  vapeur d'eau, après  ncidiilatiori par  YO'll2 cliluc' ; on agite le 
dist,illatim avec de l'éther, qui dissout l'acide henzoïquc, et l'on 
l'entre ainsi dans le cas  préc6dixit,. S i  lit matikre est solide, on la. 
dissout, et  l'on procède coniiiie il vierit d'6ti.e dit. 

IléacliY hyclrost~ycliiii~~iic pour ccii-nctériser le 
biwinc. - i l .  JIESIGES (Lhrlleti?~. de la Sociélf:  de pharmacie de 
Bordeazlz de  riiai 1911). - On peut caractc'riser le I~roine avec le 
1.6actiF suivarit, auquel \ I .  1)enigi:s dorine Ir: nom de réaclif hydre- 

Solutiori iujueuse lp.lOO di? siilf:~te de strychnine. 5cc. 
.2cide chlorhydrique (1) = 2,18 H 1,191 . . . . N - 
Petites 1:iiiielles de  zinc a i i i a l~ :~ i i i é  ou geriailles de  

lcairc bouillir; 10 rniniites n p i k  Iir cessiilion de l'éliullitiori, 
refroidir d m s  u n  coiii-;in1 d'eau et décariter. Ce réactif duit tou- 
jours Ptre rlc prbparatioii iticerite. 

Si l'ou pi~eird 3 cc. d'urie solutiori aqueuse de 1,ruiire rr'eri cori- 
tciiimt pas plus de t gr. ~ L L .  litix (on obtient un tcl liquide en 
tliliiant nu trc:ritihrnc, de 1'e;rii broiiibe saturée), et s i  i ~ i i  l 'addi- 
tionne (le I cc. du réactif l i y d i a ~ t r y c t i r i i ~ ~ i 1 ~ ~  ci-dessus foiiiiulti, il 
si: produit uiie coloralion poiirprc d'aularit plus intense qiie la 
,iolution de Imiiie se i.nlipi~oi:lic~ d;~v:iiitage di: l n  teneur ci-dessus 
iiirliquk ; cette iwloralioii est cilixtkrisik pitr uri slwclre d';di- 
sorpliori dans le j;liiilc, à i i i i ( .  seule plagc foiiiiéé de  d e u s  zones, 
d o n t  l'une réporid n u i .  = li:iO, t;iritlis que l'autre, trés l'i~il)le, 
s'étend vers le cOlé des r:lilixtions les plus rt5fr;ingibles. Si la colo- 
ration nugiiiente, la zone étxirite coinprcnil successiveniciit le 
vert, puis le bleu, m i i s  ne s '&id guéie du  chté du rouae.  
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La limite d'appréciation dc la teinte est d e  1 centi6rnc de 
niilligr. pa r  cc. de prise d'essai. II est a v a n t i ~ g u s ,  pour les doses 
voisines de cette limite, d':ijouter h la solution essagke, aviirit de 
verser le rfi~ictif. 1 gouttr: de  soluticiri de  soude ou de potasse B 
2 ou 4p.100, e t  de corriparer le liquide avec un témoin contenant 
la mSine (lulin t i tk  d'alcali, 3 cc. d'eau et 1 cc. de  réactif. 

On ne dùit faire ln coinparaison des  colorations qu':iprés un 
contact d 'une iiiinute au  riioins ; de  plus, on ne tiendra aucun 
compte de la coloration rosée éphérnbre que produit souverit le 
rknïlif ~ i y d i n s t i y i : l i r i i ~ ~ ~ ~ e  ai l  contact de l'eau alcaliniske. 

Cette riaction ne peut etre confondue avec celleque fournissent 
,:t chaud,  au contact d u  rCactif hyilrostrj-ctiniq11i!, les acides 
nitreux, nitrique, cliiomiqiie, perniangi~riique, chloiique, le 
perchlorure de  fer e t  I'exu oxygtJri6e; ;tvec ces oxydants, la 
coloriitioii greriadirie qu'ori ol)tir:nt es1 caractérisée par ileux ban- 
des d'iibsorption : l'urie, dans le vert, dont  le  riiilieu de la plus 
intense r6pontl à 1 = 310, tandis que le milieu de l'autre bande, 
plus faible, rbpond à X = 49J. 

Le chlore donne la colorritiori des corps oxydants ; l'iode ne 
fournit rien de  seiribloble. 

I.it coloixtiori fo~ilmie par le hiuriie disparaît  pa r  addition de 
chlorure d'étain. 

L n e  goutte di: rkiictif hydro5ti-ychriiquc se colore rapidement 
cn pourprc si elle est port tc  h l 'aide d'uric baguette de verre dans 
une atiiiosphère de  Liioiiie, par  exeiiiple à I'orificc d'un flacon ile 
brome. 

Réactir liydiwsti-ycliuique pour la recherche 
iupicle clen nilimates e t  des  nitrites.  - 11. I ) I < ~ [ G ~ S  
(12ullehz de la Suciété de p l ~ u ~ n ~ u c i e  de llordeazcx de mai 191 1).- 
Le réactif hytlroslrychnique rrieritioriné dans l'article prkcédent 
peut servir B c;iriicttkisrr des traces de nitrites et d e  nitrates dans 
les eaux pot:hles ; si 1'011 ajoute 1 /3 c r .  du ré:ictif en juestion i 
.IO cc. d'une eau reriferrriarit des nitrites, or1 ohtient une triinte 
rose ou p n : i r l i n e ;  c t t t i :  tcinle est ericore nppri..c.iiil~le lorsque I'ciiu 
ri(: coriticnt p i s  pli~sdile 1 disiéinr: de miIligr. (l'acide nitreux p;ir 
litre. lin teneur c~ii:~rit.it,:iti~~c pciut Ftre tl6tei~iriinte par ~oriîpiirsi- 
son avec tlrç solutioris gtalonç. 

.l In teirite rosi: ou ~imi:irliiie succkdil. au bout de quelques 
heurc:s, urie coloixtioii jiiilne. 

Si I'r;iii i-mfcrnic ilcs niliïitc..;. clucllt: ilii'en soi1 la dow, on  
ri'o1)sei~vc iiüciriï(: color,itioii, iiiiiis a i  1'011 iijoiitc nu liquide la 
iiioitii tlc sou voliiiiie do S0;1I2 (1) = 1,8k) cseiiipt d e  produits 
niLi,eiiu (soit 3cc .  1)uur 1 0 ~ .  11 eiiu 11 C S S : ~ ~ C I , ) ,  il se dé~leloppe, 
apiCs i~gittition, une  teirite rose plus ou iiiciins intense. La liiiiite 
de sensiliilitt! est de 112 iiiillijir. ~ ' A z O : ~ I I  p a r  litre. 

Dniis le cas  de pi~éselice siii~ultalibtl de  nitrites et de nitrates, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ou bien si ces derniers sont plus aboridarits, cornrne c'est généra- 
lement la rkgle, l 'augmentation de l i t  teinte permet de coricliire. 
Si, au contraire, les propoitioris de  ces deus sels sont à peu prés 
sernblahles, pour tenir coriipte de la propriéth que possilde SO'H2 
r1'exaltt.r la teiiitr: que fournit, avec les nitrites, l'addition seule 
d u  réactif, il convient, soit d'op6rei. pa r  cornpaixison, soit d'éli- 
miner les nitrites. 

Dans le premier cas, les nitrites ayant  été déterminés quanti- 
tativement par  coloriiiiéti~ie après addition simple du réilclif, on 
prend 10 cc. d'iine soliitiun de nitrite de soude correiporidant, 
cormie titre, à l'eau examinée ; on ajoute 1/S cc. du réactif, et, 
après agitation, 5 cc. de SULII?, puis or1 agite encore. 

On opkre tl'iirie iiiariihrt: identique avtx 10 cc:. rie I'cnii H en;rrrii- 
rier et l'on compare la color;itiori du  coritenii des deux tubes. S'il 
y a idcritité, on pcut en déduire l'absence rie nitrates; si la teinte 
correspondant nu tuhe à eau potatile est plus intense que celle d u  
t h o i n ,  c'est que cette eau est nitratée. 

Daris le deuxième cas, I O  cc. de l'eau examiner sorit évapores 
;I siccitk au  11;iiri-rnwie, apriis avoir été arlditionn4s de 2 goiittes 
d'amnioniaqne et  (le 3 B 4 gouttes d'acide acitiqiie; le résidu, 
repris par  10 cc. d'eau distillée, ne doit pas se colorer p a r  addition 
de 1 1 2 ~ ~ .  de  réactif hydrostrychnique, inais doit fournir une 
teinte rouge plus ou inoins intense lorsqu'on +joute 5 c c  d e  
SO'IIQur s'il contient des nitrates. Cette deuxihine méthode, 
m o i n î  rapide qiie la pwinikie. n é c r s ~ i t e  snuvent 2 oii 3 t i ~ n p o r a -  
tions siicceasives, api& reprise par  l'eau, ciir il est dii'ticile d'éli- 
ininer conipliteinenl les nitrites. 

La présence des chlorures ne @ne pas la rthction ci-dessus 
indiquée. 

Ptoiiinïneai ale6 conriers-CS do puissciu et de crus- 
tacés. - JIU. UISSGRlrZ et C A ~ U S  ( / h l l c l i n  conimercial d'avril 
191 1).  - Ln présence des ptoriinïries dans les conserves aliinen- 
taire:: iriti:ressi. le c:liirniste et I1tiygii!nisle ; 1I.V. 1)esgres et Caïus  
ont esamin i  des boîtes [le conserves de thon, de sardines, de 
rnaquer8eaus I'tiuile, de harengs et de innquereauxau vin lilanc, 
(le hornniri et de saiiriion. 

Pour I'extractiori des ptornnïries, ils ont employé la iiitithorle dc, 
Si~s-Otto, api-6s kpuiseiiients sitccessifs par  l'éther, le chloroforinc 
c t  l'alcool ;iiriyliqiie piir. Pariili 11:s rt;t~:liîs géritrïriis, celui de 
Uouchilrd;it leur a p r u  le plus sensible. 

Pour ciiractériser lcis ptoiiiiiïnes, ils ont eu recours à In 1-éactiori 
dc Scliiii (foriiiatioii de  blcu dr, I'russe p a r  le perctilorui-e de ki. 

étei idu et Ic ferricgi~niire de poln.ssiuiii), et <i la réaction p : ~ r  l'acirio 
nitrique et I'anirrioriiiiqiie, qui  donne une coloration jaune plus 
ciu iiioiris furic6e. 

[,es l~lo~~ia ' i r ies  des c:ciriscrves esuniiriées sont, en presque tota- 
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lii.i:, solubles dans l'éther ; elles constituent des liquides huileux, 
de  couleur jaune pâle, d'odeur aromatique très variahle ; 
11131. Dcsgrcz et Caïus ont dosé les litoniaïnes ?L l'état de chlorhy- 
dratcs. 

Les conserves arialysées, diis l 'ouverture des  boîtes, renfer- 
niaient toutes des ptoinüïncis dari.; la proportion de  30 L GO ceritigr. 
pa r  kilo. Pour  une riihne conserve, la proliorlion est à peu prés 
constante. La proportion est plus c:onsidér;ible lorsque le poisson 
cst eriiployé avec In petru e t  Ir:s arÇtcs. 

D;iris les Imites il contenu plus homoghne (thon et saninon), la 
proporlion de  ptonxiïne est plu5 consitlérable au centre qu'à la 
pCriphr5rie: ce qui résulte dct ce que les parties ce~itrirles n'ont pas 
s i h i  aussi c:oii~~~li:t.eiiierit I'irifluerice de  l i ~  ~térilisiit,iori. Lorsqur: 
]CS poissons sont c:ntieis (harengs, sardines, iiiaquereaux), on a 
constaté des vnri:ttioris d'un irid!vidu à l 'autre. 

Ces ptoinaïries rie coiriiriericerit ë :wgnienter de facon ;ippré- 
cialde que d e u s  ,jours après  I'oi~vei.turc des boîtes ; lorsque les 
boîtes si)ril ouverles, i'liiiiie ri'eiitrave pas la foi.rii:~Liuri des plu- 
maïnes ; elle serril~le iiiFiirie la favoriser. 

A I'ouvei-tuie des Imites, JIM. 1)esgrcï; cl Caïus n'ont trouvé de 
gaz, surtout de g i z  liutridcs. que dnris quelques cas; cc hi1 seni- 
hle indiqut:r que les ptoinüïries s'<;tiiicnt foriiiées avant la iiiiçe en 
Imites des conservrs. II i.iipurtcr:lit, d'ai!leurs, de savoir si une 
fraction d ~ s  bases ainsi const;itCes n'existe pas dans le poissoii 
frais et si ces bases n'ont. pxs l'ris ni~issûnce avant  ou pendant In 
préparation de In conscive. 

l m  b:rscs qu 'ont  iùolEcs ,1131. Ucsjircz ct  Caïus sont relative- 
ment  p u  toxiqiies ; ingCrées fai1)le dose, ellcs p:iraisseiit 
exercer s u r  l'appt!tit et s u r  1 ; ~  riutrition gbiiéiale une action 
favor:rble. 

~ o m i i ï u c s  e t  eouscrvew. - ' i l .  I3IA.1SC (Atznales des 
fds~i/irir.rctions de niai 1911). - JIJI. Caïus et 1)esgrez ont appeli 
ïécernriient I'ntteiition des esl)ei-ts s u r  les dangers  dc conclure i 
1':llti.r;ttion de conserves d e  viandcç, d e  poissons, etc., so~is  pré- 
t es te  qLie ces pi~irluits rerifeixieiit des ptoiiîa'ïries (!). 'il. Blaric 
lfilrtage 1;i iiiCine opinion. 

C'est à toi t ,  (lit-il, qu'on a coii~iiltSrE peniliinl longtcirips coiriiiie 
nvaritc ou putililiCc luutc siiDsI:~nce ;~liriicrilnirc de laquelle on 
pouvait isoler un corps précipitant les r6actifs gcnéri~ux des 
;~lcaloides. II n'cst pas  un  seiil pi'odtiit d'ai-igirie aniiriale duquel 
on  ne puis-;e estr;iii.~l dcç ~~roport ic ins  plus ou  iiioiris consillérables 
de  ptoiiinïriics. JI. I3l;iric a iwris1;ii.c: qu'unt: c:iinsi:rve de viiiride di: 
Imuf ,  f i~ l r iquEe  avec Iris plus grandes préci~ut ions avec des ani- 
n i a u s  en ho11 Etiit et abattus tlcpiiis 2 t  heures U pcine en hiver, 

(1) Voir l'ai'ticlc qu i  prdci.dc. 
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conlennit, entre autres pi,orliiit.;, une ptoriiii'ine possi'vlnrit Urie 
odeur très m:irqiiiie de seririç:i. II lie Saut voir I ~ I  clii'un 1i1ii:iio- 
mPne ahsoluaierit nnt,iirel, Ics ptorrinincs qu'or1 oliservc dans  les 
ciiltiircs n'tltrint au1i.e ctiosc qiii: iles protliiits (le l 'hydrolyse des 
:dl~uiriiiio'iilcs, tiydi.olyse qiii se rii:~nifeste k pcu près d e  In riifiirie 
fiiron i i i i  t:oui.s tlt: ln iniil.iir:ition des vi;iiirles. C c t l e  rriiitiir:il.inri 
ii'e9t nutrc chosc qii'iine sorte d'niilorlijiestion iiiiiicroliirnrie due 
i I'influcncc, dcs di;istnses conleriucs tl:ins 11:s kléiiicnts histolo- 
$ques. 

11.V. Ci~ïiis e t  1)essrez ont rericoriti.~'! des ptoiixiïrics cl;ins les 
conserves di: tliori ; c'est. loiit 11ii1ur~I I:II ell'~:t, les tllo~iii sunl. 
souvent pCchés h 100 riiillcs cles ciit.t:s, et, hien que viilcs et riet- 
to@ iiiiiiiCtliiiteiiicnt nprhs Iciir captiire, ils n'iirrivcnt il. l'usine 
oii sc fa!t 1;i c:«nsci.vc (pic 3 ii Ci Jours  :iprPs. I,cs phtlrioiiii:nes de 
ni;~t,ur;ition oril. donc 1:irpciiic:nt le temps di: se  produire. Ll'nillrurs, 
dans ces contlitiuris, JI. Bltinc n'a j;iiri:iis o1)serré la moinr1i.e :ilté- 
raliriri (lue 1i c1r.s Iinctiii-ic.5. 

I'h 11i:finitive. on ne doit jiimtiis se hn>er siii. In présence des 
ptoinaïnc,~ pour crinclurc à uric nlti:rnlion des produits tl'oriçinc 
i~riirrinle. Lric conscrvc nvilriée cst t:r:lle dans l a q u ~ i l e  or1 trouve 
des riiicrol~es et qiii pr6seri te les c:iriact~i~es tl'iirie vkritable cul tiiix 
iiiicroliicnrie. 

REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGERES 

I I .  SLollzc:rihcrg  rit tii.0 leui, prucéclt'! tl'nniilj-sc: (lys p z  tlcs ol~ser-  
rations siiiviiritcs : t le~iu gaz tloiit Ics puiiits tl'Cliollit,ion ;ont suf- 
fis:iriiiiierit Cloigritls I'uri t l t :  I'aiitrc: pciivciit. Ctre ~i : [>i i t .P~ piii, un 
refi~oii1i:ai:iiient coriveri:ilrlc. qiii Iiq116fic cm solidifi(: It: p z  dont  
le point il'kt~ullition ost le ~ i l u ç  élevi:. Si l'on Sait passer uri 

~ C ~ I S  ~ < L Z  est I I I C < L I I ? ~ !  (1;iiis 1111 t111~e g~x11uC. 
l , : ~  tiiir~;tl(: h p z  .l (:st en  rel:~lion a v w  l i i  I)oiil(: niveau l< ,  et, I,I 
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avec un condensateur et de l'autre avec l'air extérieur ; le tuhe 
qradué C est relie à la manière habituelle avec le tube pres- 
sion G. 

E 

L'appareil h condensation 1) est constitué par deux tubes 
capillaires K et L, courbés en forme d'S, qui se continuent en N 
et O par un tube à parois minces de  2 millim .5 de diamètre et 
par le serpentin D ou condensateur; si l'on plonge le condensa- 
teur dans un bain réfrigérarit, le gaz liquéfik se rassemble dans 
le serpentin. L'appareil est slipporté, commelemon1.re la fisure, 
par un cadre en bois m. 

Pour faire l'analyse, on remplit les burettes et l'appareil à con- 
densation avec du mercure cn élevant les boules à. niveau jusqu'k 
ce que le mercure sorte par J ; on fait passer le melange des deux 
gaz dans le tube gradué C ,  après l'avoir desseché sur l'anhy- 
dride phosphorique, et on lit le volume la manière habituelle, 
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aprks avoir Cgalisé les riiveaux dans le  tube gradué et dans  le 
tube à pression ; on fait alors passer le gaz par  1) dans In. 
burette B ; en Clevant e t  abaissant plusieurs fois les boules 
niwaux F et E (quatre fois suffisent), on fait  aller e t  venir  le 
mélange de gaz, en prenant soin qu'il ne p6nètre pas d e  rnercure 
dans le tube capillaire K e t  L ;  e n  élevant le tube pression, on 
rerriplil corriplèternent le tube gradué avec du  mercure et l 'on 
ferme le robinet J ; en abaissant la boule niveau F, o n  pompe le 
gaz non condensé dans l a  burette A ,  et  l'on pompe à nouveau 
juçqu'à ce qu'on n'obtienne plus de  gaz ; le gaz non condensé se  
trouve donc en A .  

Après avoir erilevé le bain r é f r i g h r i t ,  le  j az  condensé est a 
noiiveau évaporé ; on relie R et 1) : on chasse le gaz en élevant F 
et on lit son volume;  on peu t  alors le faire passer p a r  J dans un  
autre vase où on le conserve pour des essais de  pure16 ; on fait  
de même passer le gaz non condensé de A en C,  et on le mesure.  

S .  B .  

Titrnge ales eerbonates alcalins e n  prénence des 
alcalis caustiyoeo ou de* bicarbsnrttcn.J1~1. J .  TILL- 
JLINSS et O. IIEN13LEI': (Z&. f arrgew. Chentie, 191 2 ,  p .  874). 
- Pour titrer les carbonates en préserice d'alcalis 6:iustiques, or1 
fait généralement u n  t,itrage jiisqu'h dt!coIorat,ion de la phénol- 
phtaléine, puis j u s q u ' i  virage d u  méthylorange. Küstcr a cori- 
staté quc cette mélhode n'est pas toiit à fait exacte, le virngc d e  
la phénolphtaleine, dans ces conditions, étant incertain ; il faut 
généralerilent un excès d'acide pour obtenir la décoloration. 
Lurige a confirrrik ces observatioris e l  conslxté qu'or1 arrive k urie 
exactitude assez rnpprochke dans le cas où il y ii peu de carbo- 
nate en présence de beaucoup d'hydroxyde, niais non dans le cas 
inverse. D'après Lunge et Lohofer, on obtient des chiffres plus 
exacts après addition de NaCl. 

D'après lcs auteurs, ces difîbrences sont dues à In perte de  CO2 
pendant I'addiliori d 'acide;  la îorrriation de bicttrtioriate ri'esl pas 
intigriile. Jia non-visibilité du dégaprneri t  de CO2 n'est pas  une  
preuve suffisante: on petit ineltre cetle perte eri Evidence en füi- 
sant passer le gaz du ballon dans l'eau de baryle. 

Pour y parer, il faut opérer dans une fiole facile à boucher 
avec un bon bouchon de caoutchouc : aprks ch:iqiie addition 
d'acide tifri;., on hnnctie rxpidenient, et l 'on agite pour rriii.tisoi-- 
ber CO2. 

Cette explication est d'accord. avec l'olïservatiori de  Lunge e t  
Lohofer, d 'après  laquelle les résultats sont d 'autant  irioins 
exacts qu'il y a plus de carbonate, c'est-à-dire plus  de CO" 
retenir. 

Lorsqu'il y a des  bicarboriates, l i ~  précaution iritliqu6e ne  
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sulrit pas tl'urie f :~p) i i  :ibsoluc; cepeiidant Ics cliill'res obterius 
sont  ericore suffis;ririiritint ii1i1~roclii:~ poiii- In pratique. 

On peut aussi opCi-ei I n r  titr;iç.c en retour ; ori titre d'iiliortl 
I'nlciilinité :iu mtf t l iglor i~i i~o,  puis, clans une securicle prise d'es- 
sai.  on :!joule l i ~  dose totale tl'i~cirle t i ~ i i v i i e  cri une scwle fois ; on 
1)ouctie; on iiitSl;inpe avec pi.éc;ruliori, cl l'on retitre I'iicide c:irbo- 
~ i i q i ~ w i i i s  en liberté p : ~ r  l i i  sourle cn pri:sence de la phholphta-  
Iéiiie; le virage est a lors  lieiiiicoiil) plus  11r:l. 

E. S. 

P l o u n y e  t l e  l'acide t ~ ~ r n m i l i y r l i - i r l u n c .  - 11. I~OSEN'THAI,ER 
( A K ~ ~ I :  //or P ~ L ( I I ~ / I Z I I C ; ~ ,  i ! l lO, p. :?Cl).- I.'JII teiir ; i~)pIiqi~c le pro- 
cédé d'Antlrews I@rciiierit iiiodilié ;LU r losi i~e de  1'ai:itlc cyiinhy- 
dr ique ; ce l)i,océ:lé consiste h apl)liquei' I;L iciiiction suivante 

IlgCI' -+ ?Il(:.lz = IJg (C.\z)? 1- ?IlCl 

e t  B faire un simple dostige ücidiiii~irique. 
Les r6:ictifs ric'mssaii.c.i horit : une  soliitiori Ki10 d e  pot,;isse; 

une solution n'/ i 0 de  SO'l12 ; une s~)lutiori de  subliin6 conteriarit 
5k gr .20  de siibliini: e l  23 gr .  4 de chlorure rle sotliuiii pour 2 litre 
d'eau ; uiic solution alcoi,liqiie cl'iotlb.cnsinc à 0,2p.100. 

On modifie les dkti~ils d u  proci'xlé l o i y u ' o n  veut doser l'acide 
cyarih-jdr-icpe libre et celui qui cst coinbiné, coiiiirie c'est le cas 
pour I'e;iu d c  I:iiiricr-rerisc, qui conticrit d e  la beriz:~ld6hydecy:~n- 
hyd i -' ine. 

Andrews ernployiit coniriie inilic:nteur le p-nitrophénol; 
RI. Roserittii~ler pi,kfCrc st: s e n i r  de I'iiirléi~sirie. 

~ o u a g c  tic l'arsenic. - J I .  1.. L. KIllCK1IAl:S ( E ~ i g .  a d  
îïrir~zng Journal ,  2910, p 307). - Or1 piwid deOgi' .2Xi i g r .  d u  
prodiiit B anal)-wr; on l'additionne de 3 i 4 g r  (l'un rnélaiige 
contenant 75  p.400 d'oxyde de zinc et 25 p .  200 de c a r l m i ~ t e  de 
sotliuiii ; on introduit le tout dans lin creiiset de porcel:~inc, en 
couvrant avec un peu dii iiic;l:in;e; on chauffe pendant 15 à 
20ininiiteç :iii inoiille. A une teiiir)&i'iitui.e suuéiaicure h celle d e  la 
coupell;~t,ion; on laisse refroidir, et l'on iiitrorliiit lc mkldrige cal- 
ciné dans un  l i k h e r  avec 50 cc. d'rxu clii~ilde ; on c1i;iiil'i'e pres- 
que U I'i:l)ullition, afin de dissout1i.e l'ai-sériiate d e  sodium ; on 
filtre; on lave à l 'c ;~i i  ctinuric ; on 6v : rpre  A 50cc. ,  et I'ori ;ijoute 
iin épi volume d'IICI: : i p r k  refroiclisseiiierit, on additionne de  
20cc. d'une solution à 20p.l(lO il'i»tl~irc d e  pot:tsi;iurn ; on  :~j.ite; 
on n,joiile 100cc. d'ciiii froide. e t  l'on titre la snliit.iori avec une 
so lu i im tl'liyposulfite de sodium. Ida présence de l'antimoine 
n'alrecte pas les ~ ~ é w l t i i f s  ; i l  cn es t  niitreiiierit pour le chroine et 
le  phosphore. Lc mang;ini:sc cst éliiiiini: avan t  filtration par oxy- 
dation avec l'eau oxy&éc:. 

P. T. 
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l n e l y s e  d e  qnelqiieri a c i d e s  Iiiorgniiiques du noo- 
kirne. - 11. A .  CASOLAIiI (Ca;;. r h i i t ~ .  Itulic~na, 1!)10. p. 23). - 
J,es polythioriates sont tl?terriiini:s en traitarit les sol~itions neii- 
tres 11" l'eau oxy;;.i.née et 1111 v u l ~ ~ r n e  connu d';dciili N / l n ,  
chauf'f'ant au Inin-rn:irie pendant u n e  tlern-heiire et  t i trant I'ex- 
c h  d'alcali. 

Lhaqiie molécule d'un polgthion:ile avec nz ntoiries (le souf re  
forine nt - 1 molt?cules de SOL1l? : 

21i12Sm06 4- (3  nt - 3) Il20? - (m - 1) Il?O 
Ka%04 + (nL - 1 ) Il2S0' + (3  nz - 5 )  11?0. 

Les sulfocg;iniircs pcuvcrit Ctre d6twriiinér d'une rniinii:i.e a n a -  
loyc ,  inais la solution alcnlinc e î t  chriufi'ée pendant une heure : 
U r i  ; ~ , j o u t ~  une quautitc'! O'i~cidc S,'!O t;grile ;L la (jt~x111iLf'; 11'aIc:ili 
enlployk; on fait bouillir la solution pcriclnnt qiielqiies niiniltes 
pour dikoinposer les cyaniltrJs, qiii j'i'i~er:iient lil fin du titragt:. 

Ln réu t ion  est In suivante : 

BSC.iz - 4IIYIc t >li( ) I I  = kR;'SO' 4- I\Oi:.iz + 511'0. 

Les hyl~ostlllit.es peiivciit aussi ètre tio+ls :iinsi, une iiiolticule 
d'liyposulfite donnant iinc rriolbcule tl'nciile sulSurique. 

I-n nii'!l:iri~i: de sulforynniirc< et d'hyposulfite peut &tre clos6 en 
corirei~liss;int d';thord 1'hypnsi:lfit.e rn tc~trnlliioiiiite, par titrasi: 
m c  l'iode pur. dtft,ci.rriinant le titrat1iion;ile et le sulSocganiii~e 
par oxydation avec I'enu oxygknée, coinine i l  est dhcrit ci-dessus. 

P. T. 

Domage tg11 E U C I ~ C  ~ R I I Y  I'iirinc par l a  siikaiiine. - 
IIN. II.\SSI~~LI1OCII et LINDII.IR1) (R ioc l~ im .  %cd., l ! 3 t O ,  p. 2 7 3 ) .  
- I,c procédi: de dosagi: coloririit3rique du siici~c quc Ics auteurs 
ont imaginé utilise l'eiiiploi de 1:i s:ifixninc, qui présente l'avan- 
tase d e  n'ktre piis influeric6c par  les sul)sli~iices ri:ductiiccs de 
l'urine aritw que le surie .  Ce proc:édO est 1~:tsk siir la  prupriétt! 
~~ucposs"irlc iiire soliit,ioii tlc: s;ifi.iinine de n'Ctre Tins alttlrée p : ~ r  
addition d 'un iilcnli ou par  hbullilion avec un alcali; si l'on 
rijonte iiii glucose k une solution tic snfraninc ijlc:~liriisCc ct pi.& 
I,ilileinent cti:iuffcie 3 I'él~ullitiori, on obtient une réaction colorée 
q u i  consiste en ce que la coiileur rouge disparait  pour passer k 
urie riuimce fiiililmiont jnuriitre. 

I,n r6nc:tion qiii se protl~iit  su r  le glur:cise n'a 1x1s lieu siir il'nii- 
trts suhslaiices tclles que  l'nriie, le sxcharose ,  l 'amidon, etc. La 
riiiction est inversement projmrtioniiellc i la. concentration de 
Id solution de  safranine. Elle n'a pas licu en liqucur acide ou 
neutre. 

O n  opére de l i ~  f i i y n  suivante : i I';~iile d'une pipette ou d 'une  
lurette, on vcrse dans une capsule parlies &ples d'une soliitiori 
de safranine 2 l p.10.000 (31 d'une Icssivr. de potasse 2 l p.100; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



o n  po r t e  l a  capsu le  a u  ba in -mar i e  bou i l l an t ;  o n  ajoute goutte h 
g o u t t e  l 'u r ine  k essayer  j u s q u ' i  coloration fa ib lement  jaunâtre. 
1 cc. d e  solution d e  safri inine,  d ' a p r a s  les au t eu r s ,  es t  réduit  par  
O g r .025  d e  glucose.  

Si  l 'urine es t  ;illiurniiieiise, il n 'est  p a s  n6cessair.e de séparer 
p rédnb le rnen t  l ' a lbumine.  

Cette rri i thodc d o n n e a v e c  u n c  g r a n d e  a p p r o s i ~ i i a t i o n  la teneur 
en glucose  d e  l ' u r ine .  

L e  réactif  k I:i safrariirie est  s t ab l e ;  s o n  t i t r e  e s t  6t:ibli par  un 
essa i  avec  u n e  solu t ion  d e  ~ l u c o s e  d ' u n  t i t re  c o n n u .  

Essc.iicc de céleri. - (Bil l le t in scnzesti- iei S c h i r n ? w l  et Cie, 

avr i l  et  o c t r ~ l ~ r e  1910).- L'essence d e  f ru i t s  d e  céleri si: coiiipose 
e n  n1aJeur.e pa r t i e  d e  t e r p h e s ,  p r inc ipa l e i~ j en t  de d-liinonèrie. Les 
ilérnerits q u i  donnen t  k l 'essence son  odeur  ciirüctéristique et qui 
n'en foriiient qu 'une  rniniiiîe por t ion  son t  lessuivarite : lii sérlano- 
l ide  ( q u i  est l a  lactone d e  l 'acide séda i~o l ique ) ,  l 'arihgdride de 
l 'acide sbdanoriiqiie, d e u x  phénols ,  un hydroc; i rhure  C i Y 1 2 b t  
1';icitle pnliiiitiqiie. 

3153. Schirnmel o n t  r cp r i s  l 'étude rie I 'h~drocnr l iurc .  Ci5[12', 
auque l  i l s  orit d o n n é  le n o m  de sélineizc e t  q u i  n'est identique Ii 
a u c u n  ca rbu re  sesqui terpénique  connu.  C'est u n  liquide pile,  
d 'odeur  agréable ,  n e  sesolidifiant p a s  p a r  refroidissement,  bouil- 
l a n t  à 270" f o r m a n t  u n  c h l o r h y d r a t e  cristall isé avec les 
v a p e u r s  d e  3 7 %  cl i lorhydr ique .  1,'cssence d e  ckleri conlieiil envi- 
r o n  10p.100 d c  c e  sélinérie. -- 

BIBLIOGRAPHIE 
L'dniniAc sooriei'c ( I r e  année ,  1909-1910). 1i'ei:ue génirale 

annuelle des p r o p è s  récilis& dans I'inOzcst~ie dl.1 sucre en France 
et  ù Z'etrnuger, par R .  TEYSSIER. 1 T O I  d e  312 pages. ( H .  Dunod et 
E. Pinat, editeurs, 47, quai des Grands-Augustins, lJaris, Vle). 
Prix : 12 fi.. 50. - 11 n'existait pas jiisqii'ici en France de livre compa- 
rable au Jaiwes-l lericf t t  d i t ?  en hllcniagne depuis fort longtemps. 
Ce livre: qui, sous une  forme concise e t  rnethodique, relate tous les 
ans  les progrès acconiplis dans  la technique sucrière, est toujours 
accueilli avec le  nierne succes. S'inspirant de cet exemple, hl .  'Teyssier 
a cru rendre service a tous les praticiens de  l'induslrie du. sucre et a 
tous ceux qui s'intéressent à elle en publiant I ' J m e e  sucrière, des- 
tinée ti suivr? giaiiuellement l'évolution qui S C  produit, a decrire les 
progrCs réalises dans  les rriéthodes de  travail, enfin donner la des- 
criptinn des a[~pare i l s  nouveaux des c:uristructeiirs français et ttran- 
gers.  

Nous ne doutons pas que les industriels e t  les techniciens sucriers 
n e  réservent bon accueil à cet ouvrage e t  qu'ils n'encouragent cette 
initiative, peririeltant ainsi à l 'auteur d e  poursuivre cette publication 
les années suivantes et  de la perfectionner. 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
ArrètB f i x a n t  les mélhodes u cinployer dans les 

lni~oratoires agr6ém pour l'analgae den chocolats et 
cles cacaos. - Le .fou~rnal Off ic ie l  du 21 jiiilet l 0 i l  publie I'arrkte 
suivant, par lequel le iriinislie de l'rlgricullure fixe la n i~ l l i ode  que  
doivent suivre les laboratoires agreés pour l'analyse des chocolats et  
des cacaos. 

L'analyse des chocolats et cacaos (rnétiiode de Bordas-Toiiplairi) com- 
porte le dosage de I'liuiiiidité, des matières iriinérales, de la matière 
grasse et des rriatiiws solubles et  iiiso1i~tilt:s daris l'eau. Elle doit &l i e  
complétée par l'étude qualitative d e  l a  rriatière grasse et l 'examen 
microscopique des inaliéres insolubles dans l'eau. 

Pmparation de I'e'rf~nntillon. - Ou rape tinemcnt 50gr.  environ 
de cliocolat. 

Ilumidite' et cendres. - 10gr.  de chocolat ou de cacao, pesés dans  
une capsule de platine tarée, sont niaiutenus pendant 6 heures a 
I'etuve a 10U-105°. 

Si la inasse fond, recoriiiiiencer, en ajoutant à l a  prise d'essai un 
poids connu de sable fin calcine (8 a ,10gr.). 

Peser après refroidissernent soiis un axsiccateiir. 
L'liuiriidité des c~iocolats coinrricrciaiix est toiijours inférieure a 

4p.100. L'amande torréfiée de cacao, réduite eu pAte, contient @ne- 
rakinerit de 2 & 4 p.lW d'rail. 1,'liiirnidité des caraos traites par  les 
alcalis es1 en moyenne de  2 p.100 plus elevée que cclle des poudres non 
irailees. 

I,a capsule contenant la prise d'essai précedente es1 chauiïee avec 
prkcaiition au rouge sombre. pour éviler les pertes par entrsineirient 
ou par volatilisalion de  chlorures. 

Lorsque tout dégagement de vapeur empgreuinatique a cessé, on 
laisse refroidir; on humecte la riiasse charbonneuse avec 10cc. d ' e a u ;  
oii séclie sur le bain de sable. et I'ori calcine doucement a u  rouge som-  
bre; on repkte autant  de fois qu'il est juge neccssaire celte série d 'ope- 
rations : refroidissement, hiiinectalion, dessiccation e t  calcination. 
Les cendres devc:riiies biauches son1 peskes, leur poids est  rapporté a 
100gr. de iriatibres. 

Les cendres n'exci'derit pas en gérilral 4p.100 de la pale de cacao, 
soi1 9p.100 du cacao sec et degraisse. 

Hxarnen des cendres. - Les cendres pesées sont reprises par l 'eau 
bouillante ; la partie soluble est s epa r i epa r  filtration sur fillre Bcrze- 
lius ; l a  partie insoluble, lavée, puis séeheeet calcinée avec le filtre, e s t  
pesée. 

Les cendres conliennenl ti3 A 73p.100 de leur poids d'insoliible. On 
coonait la parlie soluble par diiïbrence. 

Quand la proportion dc  matière insoluble est élevée, il convient d'en 
deteririirier la naiiire. 

A d d i t i o n  de suhs tn~~ces  alcalines aux cacaos. - Des réactions 
secondaires se produisent au cours de l'incineration du cacao et  de  l a  
reprise des cendres par l 'eau. Le tiirage de I'alcalinite de  la solution 
aqueuse provenant des cendres ne  permet donc aucuiic évalualion 
piecise de la quantilé des produits alcalins qui oril pu  étre ajout& a n  
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cacao. P a r  contre ,  l a  m e s u r e  d u  to ta l  des  fonct.ions basiques déplacies 
p a r  u n e  solut ion sulfur ique é tendue  A 1a ternp8ral.ui.e d e  l ' ehu l l ihn  
d o n n e  d e  bons resi i l ta ts .  

A u  rrioyen d'eau distillée houill;inte, on  eritrairie dans  une fiole corii- 
q u e  l a  totalité des cendres  p rovenan t  d e  1 0 g r .  d e  cacao ; o n  g a,joule 
IOcc. exac tement  mesures  d e  liqueursiilfuriqiie n o r m a l e ,  e t  l'on Plimve 
l a  ternp61.atiirr jusqu'b u n e  douce  ibul l i t ion,  qu 'on  main l i en t  pendant 
iOrniniites ; o n  m e s u r e  a lo r s  l 'acidi té  res tan te  p a r  un t i t rage e n  prP- 
sence d e  la  pl i tnolpt i ta léinc,  e n  v e r s a n l a v c c  l a  buret te ,  dans  le liquide 
encore  chaud ,  u n e  solut ion potassiqiie normale .  

O n  espr in ic  le résu l t a t  a insi  trouve en ca rbona te  d e  potassiuiri,et on 
le rappor te  a 1 0 0 g r .  d e  cacao siipposd sec  e t  degraisse.  Ce pourcentage. 
correspoudari t  aii total  des  I'oiictiuris basiques dt?[iliicées par  SO*lLz 
di lue,  d a n s  l e s  cond i t ions  sus- indiquées,  n 'es t  jarnais  siipérieiir i 
2.75 p .  100 d a n s  I P S  p indui ts  qui n ' o n t  recii aiiciine addition d';ilr>ali. 
II n e  doi t ,  p a r  sui te ,  , j amais  tidpasser S,75 + 5,%, soit 8,50p. 100 dii 
cacao snpposd sec e t  dt 'graisse, Irii.sqii'il s 'agi t  de cacaos sciliibilisks 
p réparcs  c o n f o r m é r n ~ n t  ti l 'article 18 du dticjct du I S  decerribrr: l!)iO. 

/losa!jr d e  ln  m a t i g r e  g r n s r r .  - 3 g r .  d e  m a t i i ~ r e  son t  iritroriiiits 
d a n s  un tube  métal l ique h ceritrifugation : on  les délaye avec i i r i  agi- 
t a teur  en a j o u t a n t  %cc .  d 'e ther  a n h y d r e  .2 660 ; apres  10 rninuli~s de 
contact .  on  cen i r i luge ,  e n  por tan t  l a  vitesse d e  rotation e n t r e  2 M O  et 
3 .000 tours  p a r  minu te ,  p e n d a n t  5 riiiniites au moins .  L'éther, ainsi 
débar rassé  des nratikres e n  suspens ion ,  e s t  decan té  dans  un fiole coni- 
q u e  t a r é e  ( 1 ) .  

On r6pCte u n e  secunile înis cet le  sér ie  tl 'opfiratinns s n r  le rckidri : 
délayage daris 2 3  cc. ci 'ether, c o n t a c t  d e  10 minutes ,  ccntril'iigation. 
J,'@[lier d u  second  épuiseiiient est  r éun i  a u  prerriier. 

L'ctlier es1 chassd p a r  distil1;ition ; à ce t  efyet, l a  fiole est mainteoue 
p e n d a n t  une  d e m i - h e u r e  à I'etuve à 100-10ljO. pnis pesér 

L a  nialiCre g rasse  r e p r i s e n t e  52 i l  .Xi p ,100 des. f'ives tnrréfiees e t  
concassé r :~  qu'ou soiiniet a u  broyage,  ou d e  l a  pdte  d e  cacao qui rL;siilte 
d e  ce b r o j a g c .  

Le rcisidu dcgraissé ou l o ~ ? ~ t e n u ,  a d h é r e n t  a u  fond d u  tube: est mis 
ii sécher  siir l a  plaque di1 bain-r i iar ic .  

P r o c é d é  snns crntrifugczliun. - 3 gr.  d e  substance pnlvbrisfe sont 
placés d a n s  i i r i  p t~ t i t  riiortit:r d e  verrt? t : l  t r i t i i r ~ s  avec  101 :~ .  dt: be i i~ ine ;  
a p r é s  3 m i n u t e s  d e  contiict,  on décan te  le liquide sur  un eritorinoir 
g a r n i  d'iin filtre plat ,  a r r i v a n t  a iin cen l imct re  du bord  e t  dispose ail- 
d e s ~ i i s  d'iin rticipierit t a r e ;  on i ip i : t e  cet te  opL;ration 5: fois avan t  d'eri- 
t r a i n e r  s n r  le fillre la total i té  d n  pr6cipi té;  on lave encore 5 fois sur 
filtre, d e  3 en 5 minutes ,  e n  e m p l o y a n t  chaque  fois 10 cc. d e  benzine 
e t  en a y a n t  soin d e  couvrir  l 'entonnoir  avec  u n  disque d e  verre entre 
chaque  I svage  ; o n  r e p r e n d  le  récipient  t a r e ;  o n  chasse le solvant et 
l'on pese lorsque toute  o d e u r  de benzine a d i sparu .  

E . c a m e n  de la  m a f i @ r e  !lrnssc.. - On g a r d e  alitant que possible la 
mat iè re  g rasse  ex t ra i t e ,  p e n d a n t  t rois  ] o u r s ,  3 I 'obscurite, avant de 
déterrriiriei son poirit. de lusiori e t  s a  di.viation a u  riifraçtoiiiet.rr. 

On de te rmine ,  e n  ou t rc ,  l ' indice d ' iode c t  l ' indice d e  saponification 

(1) Les g r s n t i ~ s  vitesses de centrifugation riecessaires polir ohtcriir d o  
bonnes séparations dan? 1'i;puiseirient des  chocolats et cacaos piir l'eau 
tirigenk i'eriiploi dt: tubes iriétaiiiques polis en argent, ari métal Iitanc ou 
e n  nickel. 
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chaqiie fois qu'on aiira obtenu un chifl'rc anorinal conime point de 
fusion O U  coriiine dc!viat.ion. .4 cet. ~ f f ~ i l . .  iirie r1ii;iritilii siifiïsarite de 
matière grasse (.',gr. au moins) scra extraite par la benzirie 

Si l'indice de saporiification est elevt;,!'indice d'iode, la déviation e t  
le point de fnsion (itant faibles, i l  convient d'efTectiier siir la matière 
srasse le dosagedes  acidcs volatils insolublt.~, comme sur un beurre, 
ce qui exige l'extraction d 'une nouvelle quantité de matikre grasse de 
5 g r .  au moins. 

Se reporter, pour cela, à la iriétiiotle d'analyse des matiéres grasses. 
,Ilalit!re.i. soluhles d a m  L'eau. - La niatiere dbgraissbe provenant, 

dii dosage precedent est délavtie eoign~iiseinenl avec l ' l~:~:.  ri'caii ; on 
iijoiite ensuite l 5cc .  d e a u ,  et on laisse digérer pendant un qiitirt 
d'heure ; ciri centrifiige cornnie il est dit plus haut.  

On Sait un second épuisement ideriliqiic a u  premier. 
Ixs solutions aqueuses sont reciues dans un ballon de 450 cc. ; leur 

volume est cornpleté jusqii'aii trait de jauge, et I'on agite pourrendre  
hoinogcne; 2Jcc .  d e  ce liquide, correspondant a l / 2 g r  de  miitiCre, 
sont évaporks à siccité dans un cristallisoir à bords rodes de 7 centi- 
mètres de diamètre et  3 centimètres de  hauteur ;  ce récipient ayant 
i!ti préalablement ta ré  avec nn disque de verre capalile de l e  couvrir, 
on devra déterminer très exactement son augmentation de poids après 
desiiccation sur le bairi-marée et séchage d'une heure dans l 'étuve à 
100-IO)>", 

On aura soin de  couvrir le crislallisoir pendant le refroidissement 
et pour la pesee. 

O n  esprirne le resnltat en déduisant, di1 poids total des matii:res solu- 
bles airisi obtenu, la qnantité totale des sucres déterminée conime il 
est dit ci-apres. 

P~.or&fPrnns centri~is!/afl'uii. - I,'er~loriririir tist [iorte avec: le filtre 
contenant la matière traitCe par la benzine à l'étuve jiisqu'lc dessicca- 
tinn compléle; le rbsiriu est  alors détaché du filtre et triture dans un 
verre conique avec 23 cc. d'eau ; on laisse reposer pendant un quart  
d'heure ; l'entonnoir et  le iiiéme filtre sont. disposés au-dessus d'un 
ballon ,jauge de 1:iOcc ; on y décante le liqiiide aqiieiix surnageant ; 
onrepéte encore une fois c e t  t ipii isment avanl d'entrainer, au moyen 
d'un jet [le pissette, le depOt siir le filtre, oh il esL laye une dernikre 
fois; on compléle le voliiirie Zi 150 cc. ,et  I'on itvapore %cc. de la solii- 
t i r i i i  aqueuse coi~resporidsrit i 1, ' l)pr.  d e  rri;il.ikre, dans i i r i  cristallisoir 
h bords rodes, coinriie il a été di1 pliis haut .  

Ikisaqe des sucres. - Bosn!p par  In lipceur de l W d i n g .  - 100 cc. 
de l'extrait aqueux. correspondant i3 2 gr. de matière. sont versCs dans  
lin ballon jaugC il 100-110 cc. ; on ajoute 5 goiittes d'nne solution de  
t,annin à 8 p.100; on agite, pois nn ajoute 8 10 gouttes d e  soiis-ace- 
t a t r  de plomb, et  I'on agite de nouveau ; on coniplete le voluinc 
I l O c r .  et l'on filtic. 

Sucres ré duc te?^^^, - On essaSe le liltratun-i avec I cc. de liqiicur 
de Fehling: on n'observe ~ k n i ~ r a l e m e n t  pas dr? rédiiction ; s'il y a 
r6duction. on procède au  dosage des sucres rtiducteurs cn eniployant 
3 cc. de liqiienr de Fehling. 

Saccliarose. - Dans lin ballon jaugé d e  100cc., on place :i0 cc. de 
la solution défkqiiee précédente avec 1, '2cc.  d'llCI piir ; on obtient 
l'inversion e n  laissant ce ballon pentiaol 2û minutes siir le hain- 
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marie  bouillant ; après reFroidissement, on complkte le volume 8 
100 cc., et I'on titre sur 10  cc. de  liqueur cupropolassique. 

On tient compte du pouvoir réd~icleur constat6 avant inversion, et 
l'on exprime le résultat en  saccharose. 

Dasacqe du  sucre au snccharimètre. - Lorsqii'on dispose d'une 
quantité suffisanlc de  matière. lc dosage du  saccharose doit toujours 
etre fait sur une piise d'essai spdciale suivarit. la riiétliude tiPciite ci- 
aprrs .  

Deux ballons jauges respectivement a 400 et  POO cc. reçoivent cha- 
cun IOgr.  de chocolat; o n  efTectue la dissoliilion avec de l'eau t i d e  i 
Mi0 environ, puis on  dbri.que par  4cc. de sous-ac~ta te  de plomb A 
,10p.100; après refroidissement, on compli.te les volumes 100 et 
%Occ., puis on filtre a p r h  avoir laissé les liqueurs en repos pendant 
quelqiies instants, e t  I'on examinc les liqiieurs filtrees au polarimètre. 

Les deux lectures permettent de  connaître exactement le volume de 
l'irisoluble. Les idsultals lus A et D satisfont A la relation : 

A (200 - .xj z B (200 - x ) ,  

x etarit le voluirie de  I'insolublt., et  I'on tire 
,100 ( A  - 2 L() 

.C = 
A - U  ' 

la teneur en sacclia'rose p.100 scra donnbe par la furmiile : 

16:?9 grammes <;tant le poids de sucre correspondaiit a 100 degrés 
sacchariii~etriques. 

Si la deviaiion A est lu? e n  degrés d'arc e t  en secondesceni6siniales, 
on eriiploie la forrni~le suivante : 

10 polariintXrique = 4W-5 sac:rharirrietriqiies. 
11 y a lieu de tenir compte, pour I'interprL'tation des r&ultals, de la 

prtisence riorinale du saccharose dans le cacao : elle peut atteindre 
3 a 4 p.100 du cacao sec et  dbbeurré. 

.Vatiires insvlul,les d a n s  l'euu. - 1.e rt'siilii des épuisements suc- 
cessifs par I'ttlher et par l 'eau e tant  porté dans  son lube,sur la plaque 
(lu hain-marie, on saisit. le rriorricnt. oii l a  dessiccalion est presque 
coriiplète pour le réduire cri poiitlre et eviter son agglomération en un 
seul morceau. Dans ces contiitions, les dernieres traces d'humidité sont 
aisément ~k i i l s sée~ ;  aprks une heure d'étuve à 100-10J0, on laisse 
ref'roirlir et I'on pcse. 

L'exarnen microscopiqoe. opéri  sur ce rbsidu, cornine il est dit plus 
loin, indique si I'on est en presence de cacao pur. 

Dans la rrit:tIiode sans ceutrifiigation, le filtre contenant le riisitiu 
insoluble est titnle sur  une  soucoupe e t  pes6 dans un pèse-filtre aprix 
dessiccation cuinplete. Les nialiéres insolul~les i.est.ees sur le fillre sont 
sourriises i~ I'exaiilen inicroscopique. 

Le cacao en p i te ,  non débeurré, contient ti peu près le tiers de son 
poids de matières insoliibles ; le cacao siipposé coiriplètement dégraissé 
e t  sec en renferme environ 77p.100. 

Dosage de  l'uniidori. - Ce dosage sera effectue chaque fois que 
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I'examcn microscopique aura révélé l a  présence d'une matière amyla- 
cée élrangère au  cacao. On prockdera de Iümanièie suivante : épuiser 
3gr. de cacao ou IOgr. de chocolat par l 'ether anhydre ou par la ben- 
aine, et  trois fois par l'alcool B 50°; introduirele residu dans  un ballon 
RU moyen de 5Occ. d'eau; ajouter 1 cc. de  S06H% 66°Baumt5; placer 
le ballon avec un bouchon de  caoutchniic muni d'un long tube de  
 erre, pour éviter la concentration, pendant 3 heures dans le bain- 
marie bouillant. 

Après saccharifkation. filtrer le liquide au dessus d 'une fiole jaugée 
de 130cc.; laver I'insoliible ; neutraliser par un peu de lessive de  
soude (1) e t  decolorer au  noir  animal ; laisser refroidir ; affleurer a u  
[rait avec l'eau distillée ; agiter pour rendre homogéne e t  El trer . 

On dose le glucose par la liqueur de Fehling, et l'on exprime le 
résultat en amidon, en  mullipliant le chiffre trouve par 0,9. 

CHOCOLATS AU LAIT.  

Ilurnidite', cendres, mat ière  grasse. - On opkre comme dans le 
cas des chocolats ordinaires. 

Caxe'ine, Lactose, saccharose et riutres rnutièv.xsoluhles duus  L ' c ~ u .  
- Le residu du dosage de  la rnatibre grasse est traite 3 fois par une 
solution de phosphate trisodique à 1 p .  1000 ; on emploie chaque fois 
30 cc. de rkactif; on  laisse en contact pendant une demi-heure en  ele- 
vant la température à GO0 et en agitant de temps a au t r e ;  on centri- 
f~ige pendant 15 minutes,  et l 'on réunit  les liquides dans cne  fiole jau- 
gee de liiO cc.; on laisse refroidir à ,150, et l'on complète le volume 
a M CC. 

LacLose. - 50cc.  du  liquide phospliatique, placés dans un ballon 
jaugé de IOOcc., sont ailditioiines de qiiclqiies gorilles de srius-ac:t.:lal.e 
de plnmb ; le volume ayant été compléte i3 100 cc., on filtre; on dose 
le lactose par reduction de  la liqueur de Fehling en  opérant sur  2 cc. 
de cc réactif, additionnés de 5 cc. d'eau ; on procède autant que possi- 
ble par comparaison avec une solution d e  lactose pur .  Le résultat est 
exprimé en lactose hydraté. 

Saccha~ose.  - 50cc. du  liquide déféqué ci-dessus, correspondant à 
1 gr. de matière, sont verstis dans u n  ballon jaugé 50-59 cc. avec 
I :2cc.  d'[ICI; on  obtient l'inversion en laissant ce ballon pendant 
10 minules sur le bain-niarie houiilant. L'aiigrricntation du sucre rtiduc. 
leur trouve, rnultiplice par  0,9& donne le saccharose. 

Caséine. - 5Occ de  la sol~ition phosphatique sont placés dans un 
vase a précipiter; on ajoule 50cc. d'eau et  1 cc. d'acide lrichloracetique 
a 50 p 100 ; on porte à 10!P; on recueille le prieipité sur un filtre tarP: ; 
on le lave avec 50 cc. d'eau chaude ; on le sèche A. 100n, puis on le 
phse en tenant compte de  la tare. 

.Ilnllkres solrchles.  - 25 cc:. (le la solution p1iosptiat.ique suri1 placés 
dana un cristallisoir et 6vaporés a siccite comme dans le cas ordinaire.  
nu poids d'exlrait trouve, on relranchc lespoids d e  lactose, de saccha- 
rose et de caséine dosés, e t  le poids de  phosphate contenu dans %cc. 
du reactif. 

Ecalziation d u  cacao. - La matière insoluble, aprks Cpuisenient 

I I )  II convicnt, pour obtenir une bonne décoloration, d'opérer sur un 
liquide très Ii:.g&reriient acide. 
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par l'éther et  par lasolution de phosphate trisodique, permet d'évaluer 
l a  proporlion d e  cacao qui entre dans le cliocolat considéré, en se 
basant sur les proportions moyennes données precedeinment. 

Les chocolats au  lait sont caracterisis par la présence du lactose et 
d e  la caséine ; la matière grasse presente des caractères intermédiaires 
entre le beurre decacao et le beurre de vache. 

E x a m e n  nzicroscopigue des cacaos et  chocolats (d 'aprk  D I .  Eugéne 
Collin). - L'examen direct ne  donnerait que des résultats incertains 
et  présenterait d e  grandes difficultés: 

II est. nécessaire, p n r  rilitrriir les irieill~iires iodic:alioris, de riegrais- 
ser, de trier, puis de décolorer les démen t s  eonstitiitifs du cacao. 

A cet effet, une  prise d'essai de  3 gr. environ est tftigraissée par deux 
traitements ti l'éther ; le résidu, délagt: dans l'eau, est passti travers 
un tamis de soie no 240, deaiontable ; on aide le tamisage par un petit 
courant d'eau e t  par l'action des doigts ; les parties fines sont recueil- 
lies avec l'eau dans une  capsule de porcelaine, e l  les parlies qui restent 
sur le tarnis sont récupérées soigneusement en démontant celui-ci. 

Les parties fines sont surtout constituEes par l'amidon et  les parties 
bien ecrastes des c:ritylidons. avec une trijs rniuirrie proportiuu de 
coqiies ct de germes en tout petits fragments. 

Les parties grosses, recueillies sur  tamis, proviennent presque exelu- 
sivement des germes et  des coques, la pulvérisation des déments pro- 
venant de ces parties d e  la graine étant très difficile. 

.4 première vue e t  ayant tout examen, on  se fait déjii une idHe de la 
pureté di1 produit. Les germes se  distinguent des coques par une 
teinte plus fiincée e t  par leur rlensil.6 pliis klevéz, qui les fait t.omber 
au fond di1 récipient. 

En prkparant des chocolats addilionnés d e  quantités connues de 
germes ou de coques, broyks aussi bien que possible au mortier, on 
peut faire des comparaisons. Dans les cas 01'1 la quantité de ces sous. 
produits est un  peu élevée, la pesée des parties grosses est une bonne 
indication. 

L'eau 6tanl tiécant~ie. les Cl6rrit:rits gros e t  fins sont recouverts de 
liqueur de Labarraque officinale, qui les ddcolore peu ti peu. 

Apri's ce traitement,  les f ragments  de  germes, trés riches en amidon, 
apparaissent d'un blanc intense.Lcs fragments de coques sont translu- 
cides; lecir structure se montre dans toute sa nettete. 

La  solulion d'hypoclilorite d e  soude sera preparée avec IOgr. de 
ctiloriire de chaux sec el 20ç r .  de  carbocatc d e  sodium cristallise 
pour 4JOgr. d'caii distilltie ; Ir. chlorure d e  ciiaux est trituré au mor- 
tier avec une  partie de  l 'eau; le C03Na+st dissous dans le reste de 
l 'eau; on mélange les deux solutions; on laisse déposer et  l'on filtre. 

06serl:ation. - A I g r .  d'insoluble obtenu correspondent, dans les 
produits comrrierciaux, en chiffres ronds : 

2gr .  de cacao en poudre. contenant 33 p.lOO de beurre de cacao. 
3 gr .  de pdte de cacao, cont.enant 35 p.100 de beurre de cacao. 
9g r .  de chocolat normal 66p.100 de  saccharose. 
Les impuretds insoliibles accidentelles o u  volontairement introduites 

se trouvent donc, suivant les cas, inégalement coocentrecs dans la 
matière observée sous le microscope. 

Si l'on additionne un chocolat normal  de 4 gr. de  telles impureles 
(fbcules, germes, coques, tourteau d 'amande)  pour 100gr.  de ce pra- 
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duit, on'trouvera sous le inicroscope environ 9 p.100 de ces matières. 
Si l'on avait. filsifiË daus la niCirie proportion nn  cacao en poudre, 

la matière examinie apparaitrait relativement quatre ou cinq fois 
mains impure. 

Bien que le microscope n e  soit pas un instrument quantitatif, on 
devra tenir compte de  ces faits dans l 'iriterprchtion des résultats de 
l'andlyse. 

Interdiction de I'emploi de la g l y c é r i n e  dans la 
I k l ~ r i c a t i o i i  des  b o i s s o n s ,  g e l é e s ,  boubons, etc. - 
Quelques induslriels ayant demande au ministre de l'Agriculture s'il 
leur était permis de faire usage d e  la glycerine dans la corifcclion des 
siinpwt. des gelées, dans  la prrparaticin des p;llcs dt,sLinées à faire 
des boules de gomme dans le but d'en éviter le durcissement, ainsi 
que dans la fabrication des linionades gazeuses, h l .  le Ministre a cru 
dcvoir consulter le Conseil supérieur d'hygiène publique de  France, 
qui, dans sa séance du 8 mars  1911, a adopté les conclusions du rap- 
port  de 11. le professeur Poucliet, ainsi conçues : 

i( Sans pouvoir, d'une façon absolue. etre consideree comme un ali- 
ment, la glycérine peut cependant jouer un r d e  accessoire assez 
important dans l 'alimentation, condition de  n'y figurer que  dans de 
faibles proportions et  occasionuellement. Sori él i~nination constante 
par  les reins et  le foie polirrait, comme l'out montré les expériences 
de I)ujartliu-l3auirielï; et Audigé, ne  pas Ctre sans iriconvénicnts. En 
dtifinitive, c'cst bien plus un médicament qu'un aliment, e t  son 
emploi pourrait n e  pas être sans inconvénients au point de  vue de 
I'liggikne. En conséquence, votre rapporteur vous propose d'émettre 
l'avis de ne  pas autoriser l'emploi de la glycerine dans la fabrication 
des boissons, gelées, bonbons. N 

F C O ~ R ~ ~ S  de margai-lne fabriques en Italie. - 
L'industrie laitiere s'est considerablement développée en Italie, ce qui 
a determine l'accroissement de la production f'roniagiire; le beurre 
trouvant facilement un débouclié, les fabricants italiens ont  é té  amenés 
A faire des fromages dans  lesquels ils substituent la margarine à la 
crèi~ie du lait. Les eleveurs italiens ayant signalé cette fraude au gou- 
vernement, celiii-ci obligea les fabricants de  cette nouvelle sorte de 
froinag~s & les rev0t.ir d 'une marque spéciale. 

Cette mesure protectrice contribua & déprécier sur place les fro- 
mages margarines, et alors on songea & les exporter en  France; A l a  
Frontière ou dans certaines villes du sud-est de la France, on fait dis- 
paraître la marque indiquant la margarination et l'on revend ces fro- 
images cornme fromages de  pur lait, sous la forme des fromages du 
Cantal ou de Lagiiiole. 

La législation française est  très sévére pour ln siibstitiition d e  la mar- 
garine au beurre;  inais rien n 'a Bté prévu rclativcrncnt A la substitu- 
tion de la rriargarine à la crème de  lait dans les fromages. Il est impos- 
sible quc le gouvernement français n e  prenne pas les mesures 
nécessaires pour prottiger les fabricants de  fromages du Plateau cen- 
tral. du Cantal et  d e  l'Aveyron contre la concurrence déloyale que leur 
causent les fromages de  margarine de provenance italienne. 
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M u n é c  techiilque des Industries, arts et métterrr 
de V i e n o e  ( A u t r l o h e ) .  - 11 a été  récemment crké a Vienne, en 
face le palais de Schcenhrunn, un rriusee technique des industri~s, des 
ar ts  et des métiers, bdifié par l'industrie avec le concours financier de 
1'Etat et  de la ville de Vienne. Le musée occupe une  superficie de 
20.000 mktres carrés. La  premikre pierre avait été posée le 20 juin 
1909. 

On doit réunir  dans  ce musee, construit pour répondre aux niémes 
besoins que le Conservatoire des ar ts  et  métiers de Paris, tous les 
ustensiles, machines, appareils, matériaux, modèles, plans, dessins, 
livres, traités, maniiscrits, illustratioris se rapportant A toutes le> 
branches de  l'industrie et B tous les travaux techniques. 

Des expositions périodiques permettront dc met t re  en relie[ les pro- 
grés réalisés. 

L'Administration du musée fait appel A tous ceux qui pourraient l u i  
donner des documents, appareils, machines ou objets quelconques, 
destines A enrichir les collections d u  musee technique. Les noms des 
donateurs seront inscrits sur  les objets eux-m&mes et sur un calalogue 
spécial. 

Pour renseignements, s'adresser l'Administration du musée tech- 
nique, Elieridorferstrasse, no 6, Vieririe (Autriche). 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire gEnPral di1 

Syndicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
oflres le permettent, de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin e t  des places aux chimistes qui sont & la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra 
tuites. S'adresser ~4 M.  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 30. 

Sur  la demande d e  JI. le secrétaire de l'Association des anciens é1E1es 
de  l'Institut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant + lui, 3, rue 
hlichelet, Paris, 6'. 

L'Association amicale des anciens Oléves de iïnstilut national agrono- 
mique est & méme chaque année d'offrir a MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronomes. 

Priére d'adresser les demandes au sibge social de I'hssociation. 16, nie 
Claude Bernard, Paris, 58. 

L'Association des anciens é1Pves du laboratoire de chimie analytique de 
1'Universilk de Genéve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et cxpérimcnti:~ dans tous les domaines se rattachant 
h la chimie. - Adrcsscr les dcmandcs i 1'Erole de chiuiie, a Geneve. 

ON DEMANDE pour Nice 
partir d'octobre prochain un remplaçant 

pour laboratoire d'analyses médicales et industrielles, 
de préfkrence 61he de l'Institut Pasteur. - Bureau des Annales, 45, rue 
Turenne, Paris, aux initiales 11. C .  

& céder trés ancien laboratoire arisien ayanl L A B O R A T O I R E  A CÉDBR petite ciimtoic; on accepterait I s i m  awi uu 
ancien laboratoire de la place. - S'adresser au  bureau des Annales, 15, ruc 
Turenne, Paris, aux initiales C.  A. E .  - 

Le Gkrant : C. CRINON. 

LAVAL, - IYPPIYERIE L. BABNÉOUD ET Clm. 
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TRAVAUX ORIGIIAUX 

L'acide racémlqor? cnmrne réactif d 'ann lyse ,  

Par M. André KLIXG. 

La très graride insolubilité des r a c h a t e s  de  calcium ou de  
strontium dans l'eau ou les solutions a d t i q u e s  peut étre avantn- 
seusement mise à profit, dans certains cas, pour rechercher ces 
métaux alcalino-terreux ou pour les séparer des mélanges corn- 
plexes qui les renferment. 

La recherche rapide du baryum en présence du  strontium ou  
du calcium se fait aisément, comme on  le sait, l'aide des solu- 
tions de sulfate de calciurn ou de  strontium, mais l'opération 
inverse est beaucoup plus délicate. Or, nous avons constaté que- 
l'emploi de  l'acide rac6mirlue liermet d'effectuer cet,te dernière 
opératiori avec une  exactitude tout à fait  satisfaisante. En efi'et, 
le racémate de  baryum, hien que peu soluble, nese  précipite pas 
lorsqu'on mélange des solutions froides et  pas  trop concentrkes 
(3 i Sp.200) d'acktatede hargum et  d'acide racémique (10 p.lOO), 
et ce n'est qu'après plusieurs heures qu'apparaissent des mis taux  
assez volumineux d e  racémate de baryum. P a r  contre, d a n s  les 
solutions acétiques, méine t rès  étendues (à 1/f0.000, par  exemple), 
d'acétate d e  calcium ou d'acétate d e  strontium, l'acide ractimique 
détermine, au bout rie quelqiies instants, un  précipité cristallin, 
nettement perceptible. 

En prksence d e  quantités notables d e  baryum, la sensibililk de 
la réaction est u n  peu diminuée (solution à i/20.000 pour le cnl- 
cium ou à 1,'5.000 pour le strontium), mais elle est encore, en 
somme, assez sensible pour  permettre d e  retrouver aisément 
1;500.000 de calcium ou I j20.000 de strontium dans un  yel de 
baryum. 

Pour effectuer l'essai, on  opkre s u r  une solution contenant 
environ C B  5 p.ZOO d u  sel h essn je i  ; on la neuiraiise par  le c2r- 
honate de  sodiuni, et on I'idditionne d'une quantité d'acétate de 
sodium plLisque suffisant? pour transformer les sels alcalinu-ter- 
reux en acétates, pu i s  de qi~c:lqi~cs p u t t e s  d'acide acétique ; on y 
verse enfin une solution ù 10 p .  100 d'acide r a c h i q u e  pur .  S'il ne 
se produit pas de précipitt:, c'est que In solutionannlysée ne con- 

O C ~ L O ~ I < E  4914.  
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tient ni calcium, ni strontium ; d a n s  le cas contraire, le précipité 
renferme les racérnates de ces deux métaux. 

Alalheureusernent, ces racémütes entraînent toujours avec eux 
des quantités non négligeables deharyum,  qu'on ne parvient pas 
à séparer complètement en redissolvant les racémates dans HCI 
et  les reprécipitnnl ultérieurement p a r  l'acétate rle sodium. Aussi 
cette méthode ne peut-elle s 'appliquer rigourensement qu'a la 
recherche d u  calcium ou du  strontium en présence du baryum, 
mais  non 2 la séparation et a u  dosage des deux  premiers m6t;iux 
en présence du  troisième. 

II n'en est pas de même d a n s  les cas oii le calcium ou le strontium 
se trouvent dansdes solutions en présence de l'acide phosphorique, 
de la magnésie e t  de  l'acide citrique et mème, pour le calcium, 
en présence du fer ou de  l 'aluminium. Dans de pareilles 
conditions, on peut, ainsi qu'on va le voir p a r  les essais relatk 
ci-dessous, riori seulement rechercher, mais ericore séparer et 
doser exactement le calcium ou le strontium à l'aide de l'acide 
racémique. 

II. - EMPLOI DE L'ACIDE R A C É M I Q U E  EN ANALYSE Q U A N T I T A T I V E .  

(A) Séparation du  calcizcrn. 

Ainsi que l'avait d6jà constaté Bronsted ( i ) ,  I'acideracémique 
prkcipite complètement le calcium d'une solution d'acétate de 
ciilcium. 

Meme dans le cas où il s'agit de séparer et de doser le calcium 
dans des sels solubles dans l'eau, ça précipitation à l'état de rack- 
m i t e  n'est pas  sans intérêt, car ce racémate, presque aussi inso- 
luble que l'oxalate, se filtre et se lave beaucoup plus aisément 
que ce dcrnier. Mais c'est sur tout  lorsqu'il s'agit de ~nclnnges rcii- 
fermant, à c0té d u  calcium, de l'aluminium, du fer, du inagné- 
sium, de  l'acide phosphorique, de l'acide citrique, c'est-i-(lire 
des substances qui  gènent la précipitation du cnlciurn, soit 
qu'elles le suivent dans sa prkcipitation, soit qu'elles reriderit 
celle-ci iricompléte, qu'il est corrirriode de  séparer le calciuni A 
l'état de  racéniate ; on effectue cette séparation de la façon 
suivante : 

La prise d'essai, contenant d e  O gr.2 B O gr.3 de calcium, est 
amenée k 100 cc. environ, puis  additionnée d e  10 cc. d'une solu- 
tion acétique d'acétate d e  sodium (acétate de sodium 10 p.100, 
acide acétique j O  p 100), enfin de 10 à 20 cc. d'une solution 
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d'acide racdmique pur  k 10 p. 100. Au hoiit d 'une demi-heure. la 
précipitation est comp1i:te; on recueille le p ik ip i té  sur  u n  Liltre, 
et  on le l a r e  A l ' w u  froide. Dans le liquide filtré, on s'assure, par 
une nouvelle addilion d'acétate de sodium et d'acide racémique, 
que tout le calcium est précipité. Quant  au précipité, on peut,  soit 
le transformer par  calcination en chaux  vive, qu'on pése, soit le 
dissoudre dans SO"lS étcndii et chaud et  titrer ccttc solution 
bouillante à l'aide d'une solution de permangrirnate de potnssiiirii 
dont le titre aura été f ixé par  rapport  à une quantité connue 
il'acitle tarI.riqiii: (1 50 gr .  il'acirle tartrique correspondent 9 40 gr. 
de Ca). 

Dans certains cas, qui  seront spécialement iridiqu6s par  la 
suite, il est nécessaire de redissoudre le précipité de rücérnate 
dans 11C1. puis de le reprécipiter à l'ébullitibn par  l'acétate de 
sodium acétique, e?l pr/;sence d 'une  petite qiiuutilid'acide racémique. 
lie celte façon, on le débarrasse des ~IEiiierits étrangers qu'il a 
pu e~itrainer lors de sa première prbcipitntion. Pour cette redis- 
solution et cette rcprécipitntion, il est. coiriinode ri'eniployer iles 
>olulions d'HC1 et d'acétate de sodiurri de tit~~eappioxitriativerrierit 
connu et se correspondant à peu prks, de façon & étre certain de 
ne plis laisser subsister tl'IIC1 libredans le liquide de  reprdcipita- 
lion. La filtration de  ce derriicr ne doit naturelleinent &Ire effec- 
tuhe qu'après refroidissement coiriplct de la liqueur, et le lavage 
d u  racéinate rie doit être pratiquri qii'h l'eau froide, afin d'éviter 
les pertes. 

* 
lu Sel de cnlçiiim p u r  (CaC12). 

T r u u w  
/ 4- 

Pondé rü l emrn t .  Volcruelriquerrient In t rodui t .  
0,0!181 )) 0,nnu 

Ca . ' 0,127 0,128 0,128 

Le racéinate, ayant  et6 dissous dans  HC1, a ét6 reprécipité par  u n  
excès d'acétate de sodium acktique. 

Ca trouvé volumcitriquemont = 0,116 ; Ca introduit = 0,128 

\laiscette méme reprécipitation ayant été effectute en pré,, q ~ n c e  
de quelques goutles d'une solution d'acide racémique 10p.200, 
on a alors obtenu : 

Ca trouvé volurnetriquement z 0 ,6140 ;  Ca introduit = 0,6144. 

On voit que la reprécipitation est cornplhte, mais à la condition 
expresse de l'effectucr en présence d'un peu d'acide racémique en 
escks. 
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2 T ~ l  de calciz in~ e n  mi lange  n w c  l 'ac ide  c i l r i q w .  

A co'ndition d'employer un notable ezcès d'acide racémique, In 
préc ip i ta t i0n .d~  calcium est totale, rnème en présrnce de l'acide 
citrique, 

Dans des solutions contenant O g r . 5  d'acide citrique, le dosase 
du  calcium par  l'acide racémique a donné : 

Trouve 

Ponderalemeul. Volumetriqueri~eiit. Introduit. 

Ca . . .  0,676 0,670 
>) 0,148 

3 0  Sel d e  calciîlm el!, nzelanye acec un phosphrite idcalin. 

(Solution à O gr.150 p.100 de P20". 

Sur la solution chlorhydrique, neutralisée aussi exactelnent que 
possible par le carbonate de sodium, on opère coinnie ii a été d i t  
p lus  h a u t .  Dans le précipité de  racémate de calcium calciné, on 
n'a plus retrouvé d'acide phosphorique par  la réaction au rnolyb- 
date  d'ammoniaque nilrique. 

Trouvé 
/ - 

Ponderalernent. Volumétriquement. Inlroduit. 

0,127 1) 0,128 
0,643 0,641 4 

Quant à l'acide phosphorique, il a été dosé, sur  la liqueur 
débarrassée du  racérriate de  calcium, i 0  par  précipitation i 
l'état d e  phosphate ammoniaco-magnésien, 2" par titrage- 
l'urane. 

pa r  le phosphate arnnioniaco-magnésien . O , l 5 k  au lieu de 1 par i3umoe . . . . . . . . . . O . l < l i  1 O,ii0 

4' S e l  de ca lc ium e n  présence desel  deningiies'ium. 

(Ca = 0,1285; RIg = 0,685) 

En opkrant le dosage de Ca s u r  leprécipité obtenu directement, 
on obtient des nombres t rop forts de 3 à 4 milligr. ; cet excès de 
poids est dû ?i i 'ehtrainement, dans le racémate de c:ilcium, d'une 
petite quantité de  rnagnésium que l'analyse qualitative du prkci- 
pit6 permet de retrouver après  calcination. 

Mais si l'on redissout le racémate et qu'on le reprécipite par 
l'acétate de sodium acétique et un  peu d'acide racémique, on 
obtient alors u n  précipité exempt de rnagri6siu1ri. 

Trouve : Ca = 0,126 au lieu de  0,1285 
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Quant au  dosage du magnésium, il peut &tre effectué à I'étatde 
phosphate amnioniilco-rnasnhien sur  le liquide séparé d u  racé- 
mate de calcium. 

Trouvé ; Mg = 0,690 au lieu de 0,685 

5" Sel de ra lc ium e n  présence du fer ou de l'aluminium. 

La présence de sels de fer et surtout de sels d'aluminium rend 
incomplP,te la prkipi tat ion du rackmate d e  calcium ; l 'addition 
d'un grand excés d'un racérriate alcalin ou  mieux encore d'un 
tartrate neutre alciilin permet néanmoins d'obtenir une  rEaction 
plus complète. Les meilleures conditions sont réalisées lorsqu'on 
ajoute à la solution primitive une quantité de tartrate neutre d e  
;;idiurn 10 k 23 fois supérieure à celle du fer ou de  l 'aluminium 
existant dans la  liqueur. De cette f a ~ o n ,  on forme une  combinai- 
ion alumino ou ferr ihr t r ique qui n'agit plus sur l'acideracémique, 
lequd peut alors se comhiner avec le calcium pour le préci- 
piter. Comme le pikcipitk d e  racéinate de calciurn ent,raîne tou- 
jours avec lui une petite quantité d'aluminium et sur tout  de fer, 
i l  est utile de le redissoudre et d e  le reprecipiter comme il a été 
d i t  ci-dessus. 

En présence de 0,273 de  Al pour 100cc. de ~ o l u t i o n  : 

Ca trouvé voluinetr iquement  0 6'39 1 au l ieu  da : 0,6415 

En présence de  0,268 de  F'e pour 100cc.  de  solution: 

Ca trouve voluinétriquernent : 0,639 a u  lieu de 0.6425 

b0 SEl de calcium e n  présence simultanée de PO\ A A 2 0 3 ,  I f7e201,  
J!,qO, acide citrique. 

La précipitation effectuée en présence du tar t rate  neutre d e  
sodium en ex& (ajouté pour former les combinaisons alumino et  
I~rritiirtriques), fournit u n  précipite qui  renferme la totalité d u  
ciilcium, mais souillé par  entrainement d'iiiie petite qiiarit.it.6 
il élhierits 6trtrrigers. Par  redissolution dans HC1 et reprécipita- 
tion par l'acélate de sodium acétique additionné d'un peu d'acide 
racémique, on obtient alors le racémate de calcium p u r  ; 

O 137 Ci i r o u i i  1 1 au lieu d s  0,liS o, ier  

En résumé. on voit que,  pour certains cas complexes vis-à-vis 
desquels les procédés habituels sont plus particuliérement en 
difaut, la s6parat.inn d u  calciurn à l'état de r i i~érl~i i te  e t  le dosage 
d e  celui-ci, soit pontléraiement aprks calcination, soit voIiim(.,t,ri- 
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quement par  le  permanganate de potasse, donnent de bons 
résultais et peuverit ètre avantageuscrrirnt erriployés. 

(B) Séparntio~a d u  strontium. 

Pour la séparation et le dosage du strontium par l'acide racé- 
mique, ,nous ~ ~ ' a l i r i n n s  qii'ii rkpkter tout ce que nous avons dit 
ci-dessus N propos d u  dosage d u  cnlciuri~. 

Nous ajouterons néanmoins que le dosage pondEral du stron- 
tiurn n Ctd r:fYectui: en incinérant le racEmate, reprenant le résidu 
p r  ,2z0"11 et pesant l a  strontitine résult:int d e  la calcination du 
riitrnte. 

En eKc:ctunnl une série d'essais analogues & ceux dkcrits !i 
propos d u  dosage d u  calciiirn, nous sommes arrivé aux résultats 
- - 

consignés dans le tableau ci dessous : 
S r  t r o u r é  

Paride Volume- 
r u l e m e n t  triquerneot. Introduit. 

Solution d e  SrCIP . . . . . . . . . 0,159 0,156 0,161 
)) + P O 3  i0,150l . . . . 0,157 0,156 J 

L 1 acidc citrique (0.30) . 0,159 0,156 II 

En présence d 'un excès de tartriite neutre de  Na. 

Siilulion de  SrCl' + A120S (O,lfi7 A I )  . . . 0.104 0,105 II 

>) + Ee3O"(O,l!: Fe) . . . 0.14.i 0,142 B 

)1 + A 1 W  (0,167) et citrate 
alcalin (2  g r . ) .  . . . 0,165 0,160 0,187 

L'examen de ces résultats rnontrc qu'en l'absence du fer oude 
I'nliirriiniuin, I;r sbparation e l  le dosage tlu str~ontiuiri par l'acide 
rac2niiqiie, hien qu'encore pcisçililes, sont riotablenient nioins 
précis que ciiux ok~tenus avec le calcium e t  que n . h e  en pré- 
sence d'un grand FXCAS de  t;irlr:ite neutre de  sodiurn ou d'un 
citrate alcalin, i l  n'est, pas pnssible de précipiter totalement le 
stroritium en présence dc  quiintitks notables de fer et surtout 
d'alurriiniurn. 

( T r a v a i l  effectué au laboratoire d'anslysts de I'Ecols 
de  p h g s i q u e  e t  c h i m i e  industricilc).  

Quelques observadions sur l'itlentiflcation d e  i'aoide 
diétligiharbituriqne (véronai), 

Par hl. A .  d o n i s s t ~ ,  profcsscur ii l 'université de Liège. 

Pour l'identification, nu point de vue  chimique, de l'acide 
diéthylbtirbitirrique (ciiFt,tiylnialonylukou véronal). les éditions 
récentes de di\erses Pliarrriar:opt!es ne  rrientinnnent guère que la 
réàclion des sels de mercure et l'action des alc&lis, soit en solu- 
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Lion:'snit A l'tltat de fusion. Ce traiternent p i u  les h:i.;es fuites,  
provoquant un dfg;igeriierit d'ainmoni:ic~ue, n spéci:ileinent pour  
but  de mettre en évidence l'existence de l'azote qui  entre dans la 
con~titution de 1:1 inolécule du rribdicainent. 

La Pharmacopée allemniide spécifie que,  si I'on L i t  bouillir, 
pendant 3 ou 4 minutes, 5 cc. dc  In solution d 'hydrate  polnssi- 
q n e  en présence ti'ilcide d i ~ t h y l i ) n r l ~ i t u r i q ~ i e ,  les vapeurs  qiii se 
dépagent Iilcuisserit le papier de tournesol.  Comme l'indique le 
texte, l n  inolkcule du vi:ronnl resiste n s e z  longtemps à l'action 
dc  l'alcali, 1 ; ~  forini~tion di: l'aininnriiiiqiie ne se rnaiiifcslant, 
semble-t-il, que lorsque la solution est iii.rivée & un certain degré 
de concenli-ii tion, ainsi que l 'avaient rlii reste remarqu6 
1111. RIolle (1) et P .  Lemaire ( 2  il y n l o n $ x r i p s  di:,ji. 

Ida quatrikriie édition d e  la  Ph:~rrn;tcopée helvétique iiidique 
l'essai suivant,  qui pvrinet (le décelw iL In fois i'nzote et 
d'nutres produits rksultant de l'actiori des ülcnlis en fusion s u r  la 
di4tliylrrialonylui.de. 

cr Si I'on inlroduit O g r . 2  de tliéthylinalonylurée dans environ 
3 5'. (11: pntiisse cniisliqiit: en fusion, i l  se t1i:giige [le l';~iiiiiionia- 
que; si I'on dissout le protluil tlaris I ' e i i ~ ~  et si l'or] iijoule h cette 
solution SOSLIg dilué, il se dcgnge d e  l'acide carbonique, et l'on 
perçoit ilne orleur d'acides grnsvolntila ».  

Rappelons qu'h propos de 1:i recherche lexicologique du véro- 
nnl, G .  et il. Frer ichs  (3) conseillent, pour dt',celer l'azote, In 
fusion d ~ i  produit isolé avec d u  sorliiim ii19t:illique, et que, 
d'après M .  1'. IAeiiinire ( 4 ) ,  u Tiigliiirini ii recon~mrindé de fondre 
le vtirorial avec (II> In p t a s s e  cilustique et  du soufre ; on reprend 
le riikliinge p1r l ' w u  dis!illi:e, et  I'on ctiaufre avec IICI assez 
lori~teiii~is pour cliasser l'tiyi1rngi:rie siilfilré for1116 ; on o b t h n t ,  
aTTec le pei.cl-iloi,ui.e de fer, une  coloration rouge de sulfocyariure 
de fcr D. 

bI. Molle ( 3 ) )  q u i  i kétiidié sp6ci:ilemerit l 'action des alcalis e n  
fusion s u r  le v6i-onnl, rapporte  que,  si l'on souniet h Io fusion 
iinr, notnhle tpn:itit6 d 'un rnjlange d'une pnitie d'acide d i i thy l -  
1);~rbit~irique et, de 10 parties d'hydriite potnssiqiie, non seule- 
iiicnt on coniliite le d é g a ~ e m e n t  d'aiiirnonii~que, irinis encore, on 
peut d6celt:r, ilans le produit di: la fusion, la priii5erice de l'acide 
clii~tliyliicéticjiie. Afiri d'iclcrititiei. ce cornposé, on dissout 1:i misse  

I I )  drch iv  der Pharmf~oie,  CTSLII ,  i!IOL.. p .  401. 
( 3  Riperlozredr ptinrmzcie, 1 1 i 0 7 ,  p .  104. 
(11) Archiu der Pharmacie. CCXLIV,  1906, p .  86.  
1 4 )  Riperfore rle pfin?*rnucie, l ' l l i ~ ,  p.  l o i .  
( 5 )  Archiv de i  Pharmarie, C C S L I I ,  1904, p .  4 0 1 .  
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refroidie dans I'citii ; o n  acitliile 14 l'on ~ x t r n i t  parl'Sther; l'itcide 
diélhylacél.ique se carxctérise p r '  I'cidrxir de hcurre riincc qu'il 
d é g i l g ~  ppir sx  faible soi~ibilité d:lris l'eau et pni. 13 ~oiiipusii.ion 
de  son sel d'argent.  

En rép6taiit Ics divers essais dont  i l  est question plu.; haut, 
nous avons eu l'occasion de ccirisiatcr que, en modifiant Iégke- 
nient le 1r;iileiiient décrit par In Phnriii;tcopae hclvCtiquc, il  
serait facile il(: tircr par t i  de  d e u s  r é x t i o n s  dont les inrlicntion~ 
donneraient plus de prticision ü l'identification chimique du 
vtkoni~l.  

Loriqu'on ncidule par  SOLII! dilué le liquide obtenu en repre- 
nant par  I'ean le produit de In fusion d u  n~édic ;ment  en prdience 
de  l 'hydrate pot:issique, on p e q o i t  l'odrtur de l'acide cyarihgdri- 
que en rnérne temps q u e  l'odeur d'acides volntiis à liiquelle 
la PhnrinncopCc hclv6tiquc fait allusion ; d c  plus, si l'on a$te le  
solut i  iicirle avec de l'éther, suivant les prescriptioris de 11. .\lolle, 
et si l'on évnporc le tlissolviint h basse teinpi.,rature, on obtient. 
c o i n ~ i ~ e  r is idu,  des  gouttelet.tes huileuses se  riii.lant. clifficilcilient 
2 l'ciiu et tloiit l'odeur rappelle l'acide hiityrirque. 1,orsqu'on 
ajoute h r e  résidii.repi-is par un peu d'eau titde,urie goutte d'une 
solution diluée dechlorure ferrique, le liquirlc se trouble et prend 
une coloriition rouge lie de vin. 

O gr .3  d e  v6rorial suffisent pour  mettre en h i d e n c e  la forma- 
tion du cyanure i~lcolin et d u  coinposc': se colorant en rouge. On 
opérera de  prt?fGrence d'après les iiidici~lions suivantes : 

I)~LUS u n e  ciipsule eu nickel, ori fond, s u r  uiie petite fliimme, 
3gr. mvii-on de pot,nsse caustiqiie s i l c h ~ . ;  0x1 njnute, par portions 
successives, 2 l 'alcali iriiiiriteriu eri fuà ion  0 gr'. 3 (le vhroiial, et 
l'on continue B cbaull'ertle In iiii.irie fnçoii pendant 2 minutes; ou 
laisse refroidir, puis on  reprend In  iii:isse par i o c c .  ri'éau ; i 
5 cc. de la solution, on a,joiite qiicilques gouttes d'une solution d e  
sulfate ferreux ; on agite ; o n  laisse en ooritact pendant 5 minutes, 
puis on siirs:lliire p:ir 111'1 ; le liqiride se colore en vert-lrleuiitre 
et ;rh;indonne peu i p e u  un prk ip i lk  de bleu de Berlin ; le restant 
d e  la solutioii aqueuse d u  produit de  lii fiision est iirltlitionné 
d'un 1 6 g r  escès th: ! ~ O i l I ~ l i i u b ;  un  vif dégagement d'anhydride 
c;irboniqiii~ si> iri;iniTc~~!c tout t1'iil)ortl ; on agite le liquide avec de 
l'éthçr ; on  stlp:ii-e le tlissolvnnt, et l'on évnpore ce dernierS11assc 
ternptkature ; di:s goutlelcttes liuileiises dégageant l'odeur de 
beurrc rance t:ipissent I ' i~itérieur (Ir: la cnpsulc;  on ajoute Icc .  
d'eau tiErle, qii'on proiiiCne sur  les parois, puis on vrrse le liquide 
dans u n  tulle i i  essais ;  par  ;idtIilioii d 'une goutte d'une solution 
diluée de chlorure ferrique (Lü solution officinale d e  perclilorure 
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de fer diluke d e  9 vol. d'eau), l e  contenu du tube se trouble et 
prend une coloration lie d e  vin.  

Ces essais, r é f i t h  à d h w s e s  reprises, ont toujours donné les 
résultats indiqués. 

Mentionnons encore une réad ion  dont on peut t i rer  parti, 
tout a a  moins B t i tre &'essoi préliminaire, pour  la diagnose du 
vironal.. 

Si I'on t r i ture  u n e  partie d'acide diéthylbarliituiique avec 
5 parties d'oxyde calcique, e t  si I'on chnuffe ~ n ç u i t e  au  moyen 
d'une petite flamme, sur Io laine de plaline, quelques centigr. de 
ce rrrélange récepment  pré.pn,ré, les vapeurs qui se  dégagent 
s'cnflamnient et, p m d a n t  la coiribustkn, la poudre prend u n e  
cdofûtion rouge-timbre. Si I'on éteint rapidement la flamnie par  
insufflation, en cesessant d e  chaofrer, Ie résidu rcste color6 en 
rouge. Ce cnractc?re permet de  distinguer far:i[eirieiit le  véronal 
de plusieurs au t res  riiédiearrients suc:ceptibksd'Sti,e subliiiiés. 

Bni~roini . tre  p a i r  Lu clétcrniiriration d e  IA niat ibre 
grasse tlu Luit, tlc l n  c r k u ~ c  on tlca l'roiiiagcs, 
d'après la  niétlioile d e  Gol(lieb-Rcicse, 

Par hl. CH. URIOUIT, 

Directetu de la sb t ion  agronorniq~ic d e  la Scinc-inf:ricurc. 

Ayant  souvent ü effectuer des séries de dosages d e  matière 
.rasse dans des échantillons de lait e t  d e  crème, d'après l a  a* 
iiiéttiode de GotlliebRcrcse, qui forirriit assez riipidement des 
rfsultak trks prScic, nous avons cherché h riioclifier üvaritii~eu- 
sement l'appareil utilisé pririiitiven~ent par  l 'auteur de  cette 
méthode, de façon à rendre son emploi plus pratique. 

Nous avions, tou t  d'abord, adapti5 il la partie inférieuredu buty- 
romktre, cornme Iicehrig, une tubulure laterale munie d'un rohi- 
net en verre bien rodé, destin& à soulirer une partie aliquote 
de la solution éthtko-alcoolique d e  mntière g rasse ;  cela dispen- 
sait des siphonmiges et des Inviiges, mais nous avons dO renon- 
cer à ce dispositif, parce que les robiriets de  verre, si bien rodés 
qu'ils soient, finissent, ou bout d'un certain temps, p a r  laisser 
ecliapper la solution éthérée. 

Kous avons, en cléfinitive, doriné à l 'appareil la forme ci- 
aprés. 

Le butgrornétre, coudé à l a  partie infëricure, au-dessous de 
l'ampoule centrale destinée à faciliter l'agitation et h diminuer 
la Ionguwr de l'appareil, peut Ctre inclin6 pour  permettre la 
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( I )  Ce biityroii i i . lre c s l  c o r i ~ t r u i t  par  l a  maison Brewei,  7 6 ,  boulevard 
Saint Gcrriiain, à Paris. 

décantation de 1;i pliis graiide p r l i c  de la solu l . i~~r i  c'tliéréc, sans 
aucun entrniiiciiient d u  séruiii aqueux sous-j;ii:erit. 

L'tiicouleinent se fait tl'unê fapm rapide par u n  dispositif ana- 
logiie ii celui iles flacons cuinptc-gouttes. 

I'oiir le buiicliage [le l 'appareil, nous 
pouvions ulilisor il\-antngeuseirient un bou- 
chon h I'cirieri bien rodï ,  car il n'y a pas 
alors de fuites 9 redouter pendant 1;i courte 
dur,& des :igit:rliuris, et  i i r i  Iiouchori de 
verre n'oflre pas l'iriconvhierit des bou- 

a . - 
-- 

- 
- 
- 

-- 
~- 

y 
-- 
_U 

clions d e  liègc, qu'on aura i t  dù c:lioisir très 
longs et qui  se déforineiit ri~pidernerit. 

Au-dessus et  au-dessous de l'ampoule 
centrale, le tube du I,utyroiiii:tre est g ~ ~ i d u i  
en  dis i t ines  d e  ceiitiiiiCti~e cuhe, cc qui 
periiiet d'apprécier ti+s exnctemerit le vo- 
luiiie total de la sululiorl étliéro-alcoolique 
d e  in;itii.re grasse et le vnluriie de la partie 
aliquote qu i  est prélevée (1). 

Xoiis iri~liqueivns liri~lveiiiciit le iiiode 
op6riitoii.e k suivre  puur  cffcctuer un do- 

2 0  1riti~oduii.e d a n s  le butyroini.tre, h 
l'iiitle t1'~iiic: pipelle graduée, 10 cc. de lait, 
puis  2 cc. r1':iiiiinoilinque oidirinire ; agiter 
pei id; i~i t  une  minute eiiviroii, pour 11ien 
soluljiliser In casi:inc ; 

2" .\,jouter 10 cc. d'alcool à O:jO ct  ogiler 
dc  riouveau en :iiiicniirit le iriil:iriç.e dons 

l'aiiipoiile cenlriile, inais sans renverser coniplèteiiierit le hiity- 
ronii~tre ; 

3' .\juiiLci- 25 rc .  d'i'tlier o r d i r ~ ; ~ i r e  pi+:~lnbleriierit saturrl. cl'cau ; 
I J O U C ~ I C ~  I':ippnreii, en :iyiint soin que les silions du bouclion 
rudé ne coi-resporide~it IJZS avec les ouvertures du tube, et agiter 
fortciiient le iiiélarige en rerivcrs:int plusieurs fois l'appareil ; 

4i0 Ajoutci. Xi cc. tl'6Llier dc p6trole d e  densité voisine de  O , G  
et  ; q t e i . d e  nouveau énergiqiiciilcnt. 

Le  bu t j - ro i i i è t i~~ ,  p l x i i  vcrticaleiiierit su r  un support approprie, 
est abariiloriiiC pr:iirliirit 1 heure nu d ~ i i x ,  puis i l r i  dtltei~iiiirie, pa r  
deux lectures, le ~ u l ~ i i i i e  toLoI de la solutiori éthéro-alcoolique. 
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Pour filire la lecture dans la tuliulure inclinée, on penclie l'ap- 
iiareil jusc1~1'Li ce que celle-ci devierine ~rerticale et qiie la lisne 
ile sip,iralion d 11 l i i~u ide  aqueux et du liquide éthéré soit para!- 
rélc :lux gradaiitions d u  Iiutyroiiiètre. 

Pour prélever u n e  partie d u  liquide Éthére, on tourne le hou- 
choii 5 I'éineri de facon b friire coïncider ses deux rainiires avec' 
In tiibulure d'Ccouleinent e t  avec l'orifice de reritrde d'air, et, en 
penchant suffisainirient le butyrorniitre, or1 recueille dans un  
\ 7 ~ s e  tari: un  voluine de liquidc éthbré tel qu'en redress:int l'al)- 
p m i l ,  le niveau d u  liquide restant affleure l 'une quelcoiic~iie des 
divisions de la tubulure inf;rieure, et l'on fait une  nouvelle 
lectiire. 

On n ainsi tous les déiiierits nécessnircs pour  cnlciiler, a p r h  
ivaporation de la partie aliquote prélevée et riessiccation suffi- 
sante, I:t quantité de matière grasse contenue d a n s  In totaliti: dc  
In soluliori i.llitSro-alcoolique et, par  conséquerit, dans  10cc.  d e  
lait. 

Anrrl!jse des crèmes el fromages. - Le 1iiityronii.tre que rious 
venons de dtlcrire permet aussi le dosage exact de  l a  niatiére 
p s s e  r.ontc!iiiie iinris 1 ; ~  C I + I I I ~  011 11iiiis les f r o n i ~ p s .  

Pour ln ci+irir, il est indispensable de la rendre tout d'abord 
tri% honiogi:ne cri 1;1 faisant passer, en s 'aidant di1 vide, h trn- 
vers une toile 1iii:talliqiie très fine ; on en pése 4 à 5 g r .  dans une 
petite capsiile, et I'on ajoiitt: 2 cc. d'aiiiinoniaquc et 6 h 7 c c .  
d ' ~ a u ;  aprii; avoir riiril;ingi., B l'aide d'un petit ag i la t~~i i r ,  on 
introduit le tout d a n s  le butgroinbtre, et on lave la capsiile à. 
plusieurs reprises, en utilisant les 10 cc .  d'alcool à '9a0,  puis on 
continue le dosage corrirne pour le l a i t . ,  , . - 

Lorsqu'il s'agit d 'un  fromage, nous adoploris le mode opbia- 
taire Ctnhli par  M. \Veibull ( i ) ,  qui 'donne des .résult:its trcis 
supérieiirç, coninie exactitude, aux ii~ttki?des p a r  Fpuisement, 
surtout pour les froiiiagres rniiigres. 

On opére alors ile In riiariiérci suivarile : le fi-omise étau1 
broyé ou rApé finement, on en introduit 2 ou 2 gr-. dans le 
butyrurni:tre, avec 10 cc. d'nnirnoni:ique h 30 p .  100 environ ; on 
asile doucemenl, et I'on place au lxiiri-inarie dont la température 
est devêc grncluclleirient :I .YU-7"" J i on ngitc de  tcnips B aulre  
jusqu'h tlissolution coiiip1i:tc d b  la-caséine. Si cettc tlissolution 
est Icnte, on I'acc6Ibre en ajoutant de w i l ~  les 20cc. d'alcool, et 
I'on nmiiitient a u  bain-inarie h 70"n agilant fi,hqiienuneiit. 
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AprEs disparition des grumeaux, or1 refroidit, et l'on continus 
l e  dosage comme pour un lait, en ajoutant l'éther ordinaire et 
l'éther de pétrole. 
M. \Yeibull a monlr6 qu'en chauffant dans les conditions 

ci-dessus d u  beurre pur fondu avec IO cc. d'aiiimoniaque à 
20 p. 100 et 10cc. d'alcool il 950, il ne se produit aucune sapa- 
nification de la matière grasse. 

Noto sur I'holle de soja, 

par M. N .  CHE~CUEFFSKY, 

Ingénieur-cliirniste (E. 1'. C .) 
Expert pres les tribunaux e t  prks la douane. 

Ayant eu ?i analyser une huile importee d'Angleterre, sous le 
nom d'huile de soja, il nous a paru intéressant d'en publier les 
résultats en raison des conclusions auxpe l l e s  nous avons 616 
ariiené. 

Dans le tableau ci-dessous, nous avons réuni en trois colon- 
nes les caractères de : 
1 0  l'huile examinée, 
20 l'huile de soja pure, 
30 l'huile de  colza. 

'CONSTANTES Huile 
examinte 

Densitd a 150 . .  ............. 0 , 9 1 4  
. Indice de réfraction 8 150. .  1,4733 

Degré 01Bor~Cractorriétrique 
à W .  .................... 

Indice de Mauniene ......... +6? 
Jlndiçe de saponification.. ... 163 

............... Indice d'iode 99,s 
Degré de fusion des acides 

..... gras ................ , 1 Go 
,Degre de solidification d o s  

acides gras. .............. 120 
11ndice d'iode des acides gras. i03 ,3  

Huile dc soja 1 Huile de colza 

Les autres caracthres de l'huile exarninbe ont été : 

. . . .  Insaponifiable 0,40 p. 100 
RSaction . .  neutre 

. . . . . .  Couleur jaune d'or 

...... rEsction de Diesel 
Brcherche dc l'huile de colza par - - Valenta positive - - Behrens 
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Recherche de l'huile de  coton ................................ 
)) )) de sfisanio .............................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )) )) tlc lin 
B B d e  noix ................................ 
1) .............................. j nCgati~c 

» t l 'arnd~ide 
D des huiles animales ................................ 

Il résulte de l'examen de ces divers résultatsque l'huile exaini- 
uéc n'était qu'une huile de colza épurée. 

La question m'a paru pi-Esenter u n  intérét spécial, celte huile 
ctant destinCe L l'alirnentrition et é tant  vendue dans ce but  sous 
la désignation frauduleuse d'huile de soja .  

Par M .  E.  I<o~ i i -Aanss~ ,  

Docteur 6s  sciences physiques ( l ) .  

J'ai s i p a l c ,  il y a quclques années, l'action que I'aluminiuin 
eiwrce s u r  les alcools e t  lcs rhiiiris corriiiierciauu, el iriontrtr quelle 
est l'affinité de I'aliirriiriium pour  le tannin renfermé dans les 
solutions alcooliques. 

Les résultats obtenus p a r  le contact de I'aluminiuni avec les 
du t ions  aqueuses ou hydronlcooliques de  tannin sont encore 
beaucoup plus remarquables lorsque le niétal est Iégkrement 
iimalganié. 

Avant de  chercher B celte propritit.6 de l'aliiminiiiin une  ntili- 
sation pratique, j 'ni repris d'assez près l'étude [le l'action d u  
iiichlorure de mercure s u r  I'alumiriiuii~. Cette action a 6té indi- 
quée  par plusieurs auteurs, q u i  ont mis  e n  évidence la formation 
d'épais flocons d'alumine, au contact de l 'air humide, sur  une  
lame d'nluininium a y a n t  fixé une  trace de mercure. 

1. - A c t i o n  sur l'eau. - J'ni cherché, d e  plus, si cette action 
del'eau sur  I'aluininium amalgam6 est siisceptible r lc se p d t r r  
iquelques mesures permettarit d'en tirer uri p:iiti eri vue d u  reni- 
placement de l'alumine ou des sels d'aluniiiiiuiil dans certains de  
leurs usages par  l 'aluminium faiblerncnt :iinalgnm6, p:x esçm-  
ple pour l'épuration de rertnines eaux résidunii-es chai-gbcs dc 
lannin, de matières colornritc3, etc. ileuxsFries d'expi3,iences ont 
4 é  faites; dans l'une, on a Ltudié comment I'aluniiriiuin plus ou  
iiioins nmnlganiii: se cornporte dans l'eau pure ; dans l'autre, 
tornrrient il se coinporte en prfiserice de  solutioris de türiniri. Ces  

(1) Comiiiunic;ition faite au Ç ~ n p ! s  des chimistes de sucrerie et de dis- 
ii!icrie de Paris, avril 1911. 
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reclierclics ont  CtK exécut ,ks  ~ r d c e  nri conroiirs el. h la coll;iliora- 
tion de MV. Trnunrd-Iliolle et E .  13orijexn, iii~:iiibi~es de ln Coi~i- 

. rriission des eau?; rési!luüires a u  'ilinistéi-c de I'Agricultiirci. 
Pour  toutes ces espbriences, j'ni fait cho i s  d'un niétnl assez 

ancien, provenant de Iq ro~es ,  pour le,juel I'aiinlyse doniioit : 

Aluminiuiii in6talli lu?. . . . . .  98,70 
. . . . . . .  .iluininiuin oxydé 0,14 

Fer  . . . . . . . . . . . .  O,30 
Siliciuiii . . . . . . . . . .  O , t O  
Azote . . . . . . . . . . .  O, 2 O 

. . . . .  Total !)(J,FZ 

Avec I'hnl~ilt: concours de n ~ t r e  pr6p:ir;iteur, 31. nené  Ileriniilt, 
nous aroris dClerinin2 les pcrtes de poids des Iniues d'aluininiuni 
pliis ou moins ainalgilnlées, 1ii  quantité d'oxyile forinC, la quan- 
tit2 de inercure fixée p a r  la  larrie. Les reclierclies d u  merciirc orit 
été faites p a r  électrolyse d a n s  l'nliiniirie de précipitation, sur la 
lnine d'nluininiuiii et dans  le liqiiitlc. 

On ne rctrou\-e jiiiixiis d e  mercure t l i~ns le liquide lui-niéiiie ; 
on n'cnretrouve généralement que des traces s u r  In laine ; enfin, 
on constat[: q n d a  plus gr;inde partie du niercure est finaleinent 
iri:urpoi& h I ' a l~~i i i ine ,  e n  p r t i e  h 1'ét;it de  glo1)iiles ~iii:.t;illii~iies 
et en partie sous u n ?  forine soluble clans IICI moyennement 
étendu. 

Le d3sa;t. du nirr:urt: a kt6 conduit de la iiînni6re suivante : 
npr6s dissolulion diins llCl des laines ou d e  I'nluiniiie, le liquide 
a étb évaporz siccité ; Ic, résidu a été repris pa r  l'eau et soiiiiiis 
i I'klectrolyse; p .mr les faibles q u a n t i t k  de riiercure iiiises en 
j c u ,  le coiirant était fourni par  qi1rrtr.e 6léiiienis 1,ecliinclié. La 
cathode &lit conslituic par  iirie liirne d'or e t  I'anotlc par  un f i l  de 
cuivre ; le vuluirie de I'élecli-olyte rie tl6pass;iit pas 13 cc.,  rerirer- 
mant  en solution cjiielil~ies décigr d'aluiriiniiiii~. La duréeri'une 
Blectrolyx a 616 tlc J t1cui.e~ en iiioyenne; on a const:ité, h l'aide 
de I'liydroghne sulfuré, q u e  la pr2cipitiition inercuricllc était com- 
pl?te. 

Li: niercure a kt6 ensuite s ipa r2  pur  suliliirintion de la cuthude 
en o r ;  le sublirni iiiercuriel n CtC transfornii: en bi-icirlureauiiio~en 
d'une ti,;ice d'ioile et pesé sous cctle foiine ; on il rccherch6 et 
do& @yleinerit le inerriire diiris les r k i r l ~ i s  insolubles dans IICI, 
;ipri.s leur dissol~ition dons l'eau résale, etc. 

I m  qunritités totales de  riiercure qiii se fisent s u r  l'aluiiiiriiuiii 
et qui sont suflisantes pour  produire l'oxydation conlplile de ce 
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iiiCtal dans l'eau, sont des plus iiiinimes ; elles correspondent k 
quelques iiiillii.rnes ( i  B 4 p.1000) de la inalière prerriiére. 

Vne lame d'alurniniuin pesant Ogr.7517 a dté oxydée au IL::;, 
au hout d'un &joui. dans l'eau de 30 heures, a p r h  quatorze 
ariialgalions successives ; I i i  qunnlité de  mcrciire retrouvée ror- 
respondait en totalilé à environ 0;r. 001 de mercure (les ;malgo-  
mations ayant été efYectu6es chaque fois par  iinniersion de s i s  
sccondcs daris une solutioii de bicblorure de nierclire 5 
1 p .  100 ( I ) .  

1x5 qumliilés dc mercure fixées par  l'alumine, pour faibles 
qu'dlcs soient, varient ceperidnrit avec In concentration des solu- 
tions incrcurielles et avec la durde de l'iinniersion des lanies 
d'aluniiniurn dans les solutions de hichlorure de  inercure. Ainsi, 
les quantités d e  mercure fixé sont nullrs au  hout d'un séjour 
prolongé pendant Ci rniriutes dans du suliliin6 ii 1 p.lO.OOO; ellcs 
sont h peine décelables pour le  çuhlirné ,:12 p.1.000 ; elles sont de 
que!ques niillièmes pour les solutions i I p.200; par contre, elles 
atteignent 13 à 20p.100 d u  poids de la laine d'aluminium pour 
les solutions saturées de bichlorure deriicrcuit.  Les laincs d'alu- 
nliiiiuin truitées par  ces dernières solutions se recouvrent d'un 
enduit de iiiercure; celui-ci se dktache sous forme de  ~ l o l x ~ l e s  
lorsqu'on plonge la lame dans l'eau. 

1,'altérntion ilans I'eaudes lariies d'alnminium inises en contact 
peridarit des fractions de temps coriipriscs entre 6 secondes et 
6 rniriutcs avec des solutions de  Liichlorure de  mercure est nulle 

1 
R I I  l ~ ~ u t  de 2 à 3 heures avec le  siibliiiiC: au  - . elle est faihle 

10.000 ' 
(2p.100 environ) avec le sublimé 5 l p.1000 ; elle croît assez 
réguliéreinent avec In concentration et  devient inttigrale pour les 
lames d'aluminium qui ont étS plongées dans les solutions satu- 
rées de hichlorure de  mercure (4 à 5 p.100). 

La vitesse de ln dtScornposition de  l'eau par  I'aluininiurn dtSpcnd 
de la d urke prkalalile de  l'irrirriersion des lairies d'üluiniriiurri 
dans les solutions mercurielles. Ainsi le montre l'expérience sui- 
vante : une lanie d'aluminium de O gr.7317 a été oxydée :tu 415 
dans l'eau, en  30 heurss, après quatorze amalgamations suc- 
cessives dans u n  bain de bichlorure de mercure à t p.100 ; la 
durée dcl'immersion dans le mercure était de  li stcondes chaque 
fois. 

Un lame d'un poids senfib'einent égal a kt; oxydEe entiire- 

( I I  Après chaque amalgamation, la l a x e  es t  soignei sa i.ent essu"  i e  ou 
rincie I'eau pure.[ 
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ment 311 bout de seize heures, a p r k  hui t  amalgalions successives, 
dorit chncuiie était  oiitenue nu moyen d'une iiiiiricrsion de 
(iO secondes d a n s  1;i solution mercurielle. 

Ces (:silis riiontrcint, r n  rtisurnc:, qiie l'oxydation de I'üluminiuin 
lieut etre iCglée à. volontk en rriodifianl les rlifrcirerits fiicteurs : 
r,oneentration des  sulutions mercurielles, dnrCc de l'imniersion 
des laines, snrface (les lames. .lu point d c  vue priitique, on peut, 
avec des qii:iritittis insignifiaiiles de  niercure, obtenir l a  produe- 
lion tlt;_siri;c. d'i~luiiiine ligrlilit6e et floconneuse. 

J e  iiie suis rendu compte que la v ikssc  dc dCgagerrierit de I'hy- 
tlrogi'ne p u t  Ctre ésalernent réglée. Ce dCgagcrnent est des plus 
\ - iol~i i ts  lorqu'on met dans l'eau de l i i  grenaille d'aluminiuin 
iiyniit t ? 1 6  en coritixt peritlitnt une  iiiiriiite avec une suiution satu- 
ri:e d c  biclilurure dc mercure. Au coritiüire, il est très régulier e t  
se prolonge pendant pl~isieiirs heures ,  lorsque la solutiori mer- 
curielle eiiiploy6e pour I'ninaljiniatilion est il 1 p.200. 

Or] peut dc i n h e  ai7ri'ter h s a  guise l'efret produit par u n e  
;rrnal~ani;ition, c'cst-à-dire la production d';iluininc. 11 suffit de  
plonger la laine d'aluininiuin üiiinlgniiié dnns l'itcide nitrique k 
rlenii-voli~ine: il est probable que  ciitte action est due B une 
snlii1)ilistition di1 inerciire, qui se trouve ainsi si!paré d e  l';ilumi- 
iiiuiii. 

L'aclion s i  singulière de traces de inercure s u r  l'aluniinium, 
qui  n [ 'té si5nalée p a r  llailhc et Ftlry, Jelin, Hintee, 'ïissier, 
l.elmn, etc., peut s 'expliquer ainsi siiiiplement par  la constaln- 
lion que j'iii faite que les foihlcs proportions de mercure néces- 
suires i i  l 'oxylirtion coniplète d'une laine d'nluiriiniuin se trou- 
vent,  ir la Lin de la rkiiction, sous une forme soluble dans 1ICl.On 
lieut ndriicttre, diins ces conditions, qu'il rc:sleriiit, à la fin de la 
1-éactiori, riori plus du rricrcure rri&tülliqiie, riiais de l'oxyde de 
iiiercure soliible dnns les acides, Dans ce cas, 1'act.ion de traces 
( le  riierciire sur  I'alurniniiiiii s'eKectr~erait suivant un processus 
c~xydr i s iq~e ,  le inercuie s 'oxydantd'abord dans les conrlitinns de 
I'expth-icnce ; l'oxyde de  mei-cure farmii, ktant r6duit par i'alu- 
iiiiriiiiii~, le rnercure s'oxyderait de nouveau, puis serait de nou- 
veaii rkiuit,  et ainsi de suite. 

Le iiicr(:ui,e se  coinporlrrnit donc coinnie un  fer-nzeiit miritral ; 
ccperidant snn action est sourriise b des ri:sles qiiarilitatives que 
j'ai PLI ~~i t l t i eeer i  évidence, 

11. - Acliou de L'~1umi11iun~ fu ib l eme~r l  nrnrilyurrzé s w  les s o h -  
riolis (le l m ~ l i l l .  - Ces expériences ont  kt(\ eKectuCes, ainsi que je 
l'ai d i t  pltis hau t ,  avec la collaboration de  1131. Trouard-Riolle e t  
I 'd .  Iiorijean. O n  trouvera, dans les recueils pubIi& par le Jlinis- 
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t tre de I'lnstruction publique (2910), le mémoire que nous avons 
publié sur  ce sujet. 11 en résulte que la précipitation du tannin 
sleKectue t,r& rapidement de  ses solutions. .Ainsi, on  peut, en 
5 Iieures, au  rnoyen de O g . 2  d'ttlurriiriium, et metne moins, pré- 
cipiter à l'état de tannate  d'alumine le tannin de 100cc. d'une 
solution h l p .  100. La quantité de  mercure mise eri jeu est d e  
Z rnilligr. ; on le  retrouve entiErernent dans l'alumine sous une  
f'oriiie soluble dans  HCI. 

Rappelons Zi ce sujet que Wislicenius (1) a précipité le tannin 
de ses solutions au moyen de l'oxyde qu'il préparait  pa r  action de  
l'aluininium amalgamé sur  l'eau. Cet oxyde, qui  est mis ea 
vente.dans le commerce depuis une dizaine d'années. est d'une 
finesse e x t r h e  ; il posséde un  certain nomlire d'eniplois : polis- 
xige des métaux,  précipitation du  tannin, etc. ; s a  constitution 
n'est pas encore tout à fait connue. D'après certains nuteurs 
(Kislicenius et Kaufrnann (S), Bailhe et Féry), ce serait  de l'alu- 
tumine hydratSe ; d'autrepart,  Jourdan (3) voit en lui  un  hydro- 
carbonate ayant  des  propriétés spéciales. Cette intdressante 
question n'est pas encore tout à fiiit Clucidée. 

C'est donc par  une  voie diffhrente d e  celle de Wislicenius que  
nous noussornrnes proposé de précipiter le  tannin de ses solutions : 
nous opérons avec l'aluminium trés faiblement amalgamé, et 
non pas avec son oxyde. Depuis la publication de nos preinibres 
expériences, j 'ai en t re l r i s  des essais sur  d'assez grands volumes 
de liquides provenant de macérations d'écorce de chdne dans  
l'eau froide. 

Je ne donnerai pas  les détails de ces essais, mais  un  résultat 
ohtenu : I f l  kilogr. d'écorce de  ehéne en fragments grossiers, 
<;puisés à quatre  reprises, chaque fois p a r  30 litres d'eau froide, 
ont donné des liquides rouge foncé ; ces Iiquides ont été complete- 
iiient décolorés e t  clarifiés aprés  le  traitement par  I'aluminium, 
l'usure des lames d 'a luminium étant de 13Ogr. et le précipité 
obtenu pesant u n  kilogr. 

Les propriétis de l 'aluminium trés faiblement amalgamé trou- 
veraient encore d'utiles applications pour I'kpuration d c  certaines 
eaux résiduaires industrielles. Je  rnppelle, C1 ce propos, qiie le 
mercure se retrouve, non dans  les liquides épurés, mais  dans les 
oxydes précipités. L'action s u r  les matiéres colorantes méri te  
d'étre 6tudiée; certaines sont prkcipitées, d'autres résistent B 

( 1 )  Zeits. f .  angew,  Chemie, i9O4, p .  801 .  
(2)  Berichte, deufsch. Chem. Ces., 1S95, p. 1323 et  1983. 
(3) Comptes rendus de I'Acad. des sciences, 1910.  
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1';iction coiril~inée de l'hycli~ogèiit: et d e  l'oxyde d';rluiiiini~~iii nais- 
sant.  

111. - Applicntioiz ri l 'mznlyse ckinziyzie. - On peut prévoir une 
fouie d'npplicatioris l'analyse chimique et I'einploi de I'iilu- 
iiiiniuiii faiblement arn;ilgiiiiié, qui ,  dans u n  très grand iioiiil~re 
(le cas, s u r  lesqiiels je reviendrai plus tard et que j'dudic 
actiielieincnt, peut reinplacer le sous-acélate de  ploiiih daris la 
p~irificntion des liquides variks 

L'ex;inifn des r r i é l a r i p  de priricipes vi'.gi.taux : t;iniiin, 
extrait  de  camp2che, etc., et de sels rniriérü~is ou autres, colorés 
ou non. n'est pas  sans présenter certaines diflicultés. je prkorii- 
seini 1:i ni6thode suivante pour Icui. arialysc : on épuise par l'eau 
le 1iiel:inge ; le liquide obtenu, qui est gént!rulenierit triis color;. 
(surlout s'il s'agit d'extrait de cainpEche), est inis en contact 
nvcc l 'aluiiiirii~~rii. d'eiiiploie de I'oilurniniiirn en tournure, que je 
l'longe pendant 3 miriutes dans une solution de  bichlorure de 
inri-ciire A l p .  200. Cet,t.c soliit.iori pent servir  pendant très loris- 
teinps, vu les proportions très faibles de niercure nécessaires 
pour  donner l'activité k l 'aluminium. 

l x  iiiétnl ainsi préparé est lavB h grande eau, pour le d é l ~ r -  
rasser du  sel niercuriel, et abandonnéavec le  liquide k examiner. 
I'rcridre pi. exemple 5 g r .  d'aluininiuin pour 200 cc. de Iiquitlc ; 
l'cll'et produit p a r  une seule nrnalgaination se  manifeste alors 
l~endiint G à 7 heures. 

1~ l iqueur ne  tarde piis à s'éclaircir e t  à se  dépouiller d u  tannin 
rolori; ; p;irfois ce rkul t i l t  est atteiiit en quelques ininiites ; on 
filtre, e t ,  dans  le liquide Ciltrb, tout 5 fait iricolore, la i~edierche 
r l ( s  sul)stiinces dissoutes se poursuit par  les procédés connus de 
l'iiiiiilyçe cliiinique. 

A p p n i - c i l  ii e x t r a c t i o n  p c i - T c c t i o n n é ,  p c r i i i e i i n i i t  
tL'Cvilcr Ics i . i i i u l s i o u s ,  

Par M.-Einiii. Puzzi-ESWT, 

D i r c ~ r l i ~ i i r  [III I,aiioraloire nation;d d e  rnicroliiologic c t  de vaccins du Pcrou. 

IA foimi;ilion des éiiiulsions dans l'extraction des solutions 11 

l'aide d 'un  solvant rion iiiisci1,le est un accident trBs f r k p c n t  qui 
lrolonge indéliniment les opérations ani~lgtiqiies. 

I h n s  I L I  iiiajorilk des cas ,  cet acciile~it peut Etre évité p;ir 
I'einploi de  l'entonnoir A er t r :~ct ion que construit, selon nies 
instructions, ln ninison Poulcnc fréres. Cet entonnoir ne diffiire 
t i c  ceux g6riéralernent :n usage tlaris les Inboratoires que par 
1';itljonction d'uri dispositif permettant de faire le vide avant de 
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prockier à l 'agitation: le bouchon est percé d'une 1uiriiéi.e qui 
coïncide avec UIIF! OIIVEI-~III-e munie d'une courte fiil)ii1iire dispo- 
sée sur le col de l'eiitoririoir. Or1 relie cette tubuliire avec la 
troiiipe et l'on fait  le vide;  celui-ci une fois ol)tenu, il suffit d'une 
1égCi.e rotation du bouchon poiir obstruer l'ouverture de la tubu-  
lure. On agile alors aussi longteinps et aussi vivenierit qu'il est 
n8cess;iire, et 1'011 ouvre enfuite briisqiieinent I'eritrée d'air ; Ic 
choc de I'iiir extiirieur s u r  Ic liquide siiffit à faire disparaître la 
1Egi:re érriiilsion qiii a pu se produire. 

L'emploi d e  ce dispositif est éanlenient cominode pour cxlraire 
I r s  liquirles oxyliibles ; i l  rend les plus grands services dans les 
doinges ile coraïne, c!t c'est afin de dktriiire Ics éniulsicins m g -  
darites qiii se ~iroduisiirit i cette occasion qiie j'ai & t é  aiiierié S 
l'adopter. 

Sous avons piiblié, dans le nuiiléro d'août I!li1 de ce Recueil, 
uiie riotede 11. IVuyts, auteur  d 'un  article sur  le dosnga volzli~iéti~i- 
que de l'nc~de pkospho~~igur soluble dans l'acide c i t r i y u e  qui a .paru en 
avril dcrnier, lequcl prétcnd que, lorsqu'il a fait paraître l'article 
en question, i l  n 'aurait  pas eu connaissance des recherches faites 
au m&iiie moment  sur  le m&me sujet par  B l J f .  Guerry et Toussaint. 
JI.  \Vu>-ts ajoutiiit dans sa note que son art,icle avait dkjà paru 
cri 1910 dani; les Anii.ales depkr~i.~nocicde Louoccin, que MM. Guerry 
ct Toussaint en avaient relu un tiré à part e t  qu'ils s'étaieiit bien 
gardés de protester à cette Epoque auprès du  journal scientifique 
local, préf6rant adresser leur réclamation à un journal étranger. 
Rous a ~ ~ r i o r i s  désiré ne plus revenir sur  les affirmations contra- 
tlictoiresdes deux parties en cause, le déhat engagé entre elles ne 
prCsentant poiir nos lecteurs aucun intérèt et n'ayant pas nouA 
m h e  qualité pour  donner raison ;L l'une ou l 'autre;  inais 
RN. Giit:rrj- et Toiissaint nous reqiiiérenl d'irisbrer urie réporise 
A la riote d e  31. IVuyts. Dans la lcttre qu'ils nous adressent, ils 
reconnaissent que l'article, o l~ je t  du  d i E r e n d ,  ne présente en lui- 
inPiue d'outre iinportance que celle que lui donne l ' incoinction 
des procédés de  son auteur .  Ils réclament riéaninoins l'insertion, 
d e  quelques iuots établissant que M.  W u y t s  savait pertinemment 
aviint de commencer ses essais, que le mérne sujet était étudié par' 
eux et  devait faire l'objet d'une publication ultérieure. 

Ils protestent aussi coutre l'assertion de $1. Wiigts prbtendant, 
qu'ilsont gnrdC le silence aprCs la publication d e  son aiticle dans  
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les Annales de  p h ~ w a c i e  de Lowailc. Le contraire résulte d'une 
cor ra~pondance  échan@ avec le directeur d e  cc jouiwal, corres- 
pondance dont AI. Wuyts a cn connaissance, airisi qu'il serait 
facile à MAI. Guerry et Toussaint de le prouver. 

S u r  ce, nous considdrons coiiiiric dtlinltivcincnt clos ce déhat. 
que nos lecteurs estimeront, coinme nous, avoir assez duré. 

BEVUE DES PUBLICAT lONS f RAlSÇiISES 

Aelioti de I'eaii iIc Siir.I?z miir Iii ploriil~, I 'B4trin a t  
I'antinioine. - hl. IIARILLE (Comptes  re i td~ ls  de l'dcndimie des 
sciencrs du 32 juillet 101  1).  - 31. Harillé a fait des expériciices 
ayan t  pour but de rechercher l'action exercée par  l'eau de 
Seltz sur  le ploirih, l'étain et l 'antimoine ; voici les r&ultats 
observés aprbs uri cori txt  de 6 mois de  ces 1ri6tiiux avec l'eau de 
Seltz : 

Plomb p w .  - (:ne lame de  ploinb p u r  n cbtlé j. un  litre d'eau 
de Sellz une quantite de métal correspondant à 0 g r . 0 6 2 3  de sul- 
fate de plomb. 

Elaa'npur. - Une lame d'étain p u r  a cédé une quantitd du 
niBt;il correspondant h O gr.0129 d'acide stariiiiqiie. 

Tètes d e  siphon contenant 77,52p. 100 ri'itrciii et /9,47 p . I O 0  de 
pTo)nb. - LTn lilre d'eau de Seltz dissout une quantité de  plomb 
correspondant à O gr.0905 de sulfate de plomb et une quantitc 
d'étain correspondant ?I O gr.0381 d'acide stannique. 

Tdks de s iphon contenari1 58,7G p .  100 d ' i t n i n  r t  dO,i'O p.100 de 
plomb. - Cri lilre d'eau de Seltz dissout une qua~i t i l é  de plorri11 
cornspondant  a Ogr.  110 de  sulfate de ploinli et une quantiti 
d'&tain correspondant B O ~ r . 0 3 0 8  d'acide etannique. 

Etain v e ~ ~ d r c  comme renfermant 0,519p.fO0 de  plomb. - U n  litre 
d'eau de Seltz a dissous ilne quantité d e  plomb correspondant h 
O gr .  106 de  sulfate de plomb et une quantité d'étain correspon- 
dan t  à O gr.0325 d'acide st.anniqun. 

Ces r2sultats montrent que  le plornh pur  et  l'étain p u r  aban- 
donnent à l'eau de  Seltz des  quantités plus faibles que les alliages 
d e  plomb et d'étain, ce qui  résulte de  l'absence de toute action 
6lectrolytique. 

lm quantités de  plomb e t  d'&tain dissous deviennent sensible- 
ment  constantes nu bout d e  s ix  mois, quelle qiie soit la composi- 
tion centésimale de l'alliage. 

II scrrihle qu'on doive admettre que la vitesse de diffusion du 
ploiiib dans l'eau de  Seltz est d 'autant  plus  considérable que les 
alliages sont plus riches en plomb, et, si l'exp6rience dureun cer- 
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tain teiiips, ces stndes d'enriciiisseiiicnt progressif t'oiil pliicc h u n  
Ctat d'éqnilibrci déteriiiiri6, Ic iiifiirie pour tous les nlli;iges. 
H en est (le i n h i e  pour l'étain. 
Il rie faut pas en déduire que In qir:intité de  ploriili e r i h i i t  clans 

la coin position d'un nl li;ige n'iiit clu'iine iinporI;iiict: relnt.ive. 1-11 
étain au titre I b ~ n l  de 0,:jOp.103 tlc ploiiil) est n u s 4  c1;ingereox 
qu'un étriiri allié à uiie forte pivpoition cle ploinh? d'oii i l  ikiiilte 
que lii tolCronce adiiiise cst encore trop élevik. 

En coiitnct avec des :lllinqes d'ktnin et de ploiiil,, l'eau de Seltz 
attaque plus foiteiiieril le ploiiili que I'étiiiii. 

L'etiu tlc Seltz stiirinifkr~ n uiie s iveu t  dthgréi i l i le ,  qui ût,t,ire 
l'attention ; l(: iriitirl qu'elle renferme cst certairieiiient riocif. 
Quant ;ILI p loinl~,  aiicurie saveur spkin le  ne riiv6!c sa prcscrice, 
et i l  es1 permis de peiiser que  des accidents toxiques d'origine 
inconnue peuvent étre  avec r;iison iittril1u6s nu ploinb existant 
dniis I P S  IStes d e  siptiori. 

En :Illciiiagnc, !CS t9tesde siphon rloivcint contcnir ni] iri:ixi~riuin 
I p.4OO de plonih ou étre coiiiliosées d 'un iilliiigc de '30 p.100 
d'FIûin et 10 p !(Ji) tl'iiritiiiioirie. 

11 est vraiineiit ex1riiurdin;iire qu'oii trouve cncore e n  Iii':incc 
d a  t&es de siphon coiilcriniit 40 p.100 di. ploriil). 

Q11ii111 à l ':irili~nt~inc, i l  sedihsui~t 6g;il1:iiienl dan. I ' L X I U  de Sellz; 
au hout  dc, 2 mois, 31. 1J;~rillé a pii précipiter ce iiititiil h l'étiit de 
sulf~irt: et le doser sous forme d'oxyde; i l  en a trouvé Ugr. 137 par 
litre d'eau d e  Seltz. Ce  métal se dissout également sous I'influeiice 
d'une action électrulytique q u i  le transforirie cil sous-oxyde ou en 
d'autres coiilbinnisons toxiques. 

RI. ihrillé n troiivé en iiiZnie temps dii plornli ct. des traces 
d'arsenic provenant des inipiiretc!~ de l'antimoine coniiiiercinl. 

Ces expériences prouvent que les fii1)riciirits d'eau de Seltz 
de~riiieiit être rriis diins l'obligi~tion de garnir  i n t é p l e i n e n t  ln 
partie inétalliqiie intérieure des tfites rlc siphon soit d'un revSte- 
iiieot protecteiir en verre ou en porcelaine fine, soit d'un vernis 
siliceux nplii-oprit!, in;~ttiiqiralile, el. ne se Fendilliint,pni à l'us:ige; 
le tube central devrai t  étre en verre 

Le se111 iiiojen de se prkinunir contre !es diirigers d'intoxica- 
tion que pr&erileiit lea tc!tes de  sipti:)n e n  élain r~loiiil)if'6re con- 
siste h nc consoiriiner que tic l'eau de Seltz receiriiii:ii t f;illriquée 
ou contenue d ~ i i s  des  récipients ,'i I'iibri de tout corit,ict métal- 
Iiyie. 

Déleriuiiintiotr r l c  ln pi-r~pnrtinu ale rntiliw sul~litmié 
dnus tiu niélaiize do dinërei~tai fioufiea. - i\lJI. 'rilu- 
IlLL el G RlFFLl' ( C o ~ ~ q t t r s    ru il us [ le  l'il ccrdimie des scieilces d u  
i" iiiai 1'31 1 ) .  - Le soufre subliiiié ou fleur de soufre se pré- 
sente sous foiiiic d'utricules ou globules microscopiques, ii peu 
p r k  sphériques, parfois isolés, suuverit réuuis en grappes, coris- 
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tit,ués par  un  noyau de soufre cristtillin s«luble dxns le sulfure 
d e  ciirbone, iioyiiu qui est eritourC d'uric pellicule aiiiorplie iriso- 
luhle d;ins le suli'ure de  carhone. L'Cp;iisseur de celte pr:lliciile et, 
par suite, ln  propoi,tiori poridéixle de  soufre irisolul,le varie de 
12 2 40 p.ll)iJ suivrrrit les conditions d e  la f,il)ric;itiun et nu-si 
suivant son ;iiir:ienii~t6, le suiifra ins~~li i l i l r  se irniisforiiiiint pro- 
gressiveinciiit en son état allotropique plus stahle de svufre 
soluble. 

Au contact d'un extks de sulfure de carlione, la pellicule en 
question, soit  par pur70sittl, soit II cause de I'exislence de petites 
L S S I I ~ I ~ S ,  Iiiissc pi!riCI~w le l iqi~i i le ;  le suufrc c r i ~ l ; i l l i ~ ~  ilil i io~au 
se diseoiit, ct l'enveloppe, rigide, conserve sn foi.iiie et ses tliiiien- 
sioris prmiii.rcs. 

Celte persisttiricr, de la fornie et des diriiensions de l i t  pellicule 
a aiiir:riO AIM. 'Siiurel et GriITet 5 supposer qu'elle pourrait servir 
5 d6tci'iiiirier assez exiictement la proportion de fleur de soufre 
conleriue daris un iiiélange de soufre subliiiié e t  tlr: soufre tritiirb. 

Ils ont pris 2 t i i l~es de  centrifuçeuse h fond plat, fineiiient 
gi'atluOs et de tli;iiiiCire bien i.grrl ; iltins l'un de ces tubes, ils ont 
introduit 33 cc. d'essence de pétrole et  13  gr .  d c  I'échnntillon 
de soufre H cxniiiiner, et dans le t l e i i s i ~ h e  le ini.iiie voliiiiie de 
sulfure ile carboiie, a v e c  le iiii:irie poids d e  soiifre ; ils ont ,i;.iti 
de iii;init:re i t  d é s ; i g r é p  le soufre ; ils ont cer i t r i fu~é Ics 2 tuhes 
enseirihle pendant I O  iiiiilutcs B la vitesse de l .500  t i  2.800 tours. 
Après  in repos de quelques instants,  ils ont pris le voluiiie 
occupé par  le soufre dans c h q u e  tube. Les chiffres trouvis ne 
donnent jninnis In proportion exacte de soufre iiisolul,le, iiiais 
seulement la proportion de  fleur d e  soufre (soufre utriculaire) 
contenue dana le iiiélange esstiyé. 

1,'épaisseur dc  l'enveloppe de l'utricule, et par suile la propor- 
tion de so~i f re  insolul~li: diiris le sulfure de  carbone, n'itillue pas 
sur  le d o s q e .  Les fleurs de soufre contenant 12  p 100 d'insolulile 
dorinerit, par  coiisi:queiit, le iiii:iiie résultitt que des fleurs conte- 
nant  33 et r i i h e  40 p.103 d'insoluble, à condition qu'elles ne 
coritienucnt piis plus de débris cristallisés titrangers aux  utricules. 

Fr(.seiiee ale I 'nrscoic  dans le fble d e n  clier.niix 
ei i i l~i igrr<. i~icitc-ur.  - JI. BONN (Annales des fulsificntions 
d'avril  1 ' 3 1 1 ) .  - Le norrihre des  chevaux abattus en 1906 dans 
les nti;ittoirs de I.ille n 15th d e  1 .500, e t ,  s u r  ce nombre, 225, soit 
1 JI).  2 00, klnirnt des chevaux ernphysérnateux ou poussifs ; or 
les chcvüux atteints de  pousse sont génEralcrrient soumis à la 
niédication arsenicale ; étant donnée la facilité avec laquelle I'ar- 
senic se localise dans le foie, on s'est demandé si les foies des  
chevaux poussifs qu i  sont vendus daris les boucheries hippopha- 
giques ne cnnt,iendi.nient pas  i i ~ e  dose d'arsenic suscepiilile [le 
déteriiiiner des accidents. 
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On a alors traité un cheval emphy~émat,eux en lui faisant pren- 
dre c h q u e  jour, pendant 3 joi i rs~ 1 gr. d'acidc arsCnicux ; cet 
animal a été abattu, et son foie contenait Ogr.038 d'arsenic, soit 
O gr.03 d'acide arsénieux par kilo. 

O r 1  a dosé, d'autre piiït, I'nrseiiic diins le foie d'un ct iwal  
eiiiphysihateux amené à 1';il)attoir ; ce foie contenait 0 gr.011 
d'arsenic, soit O gr.014 d'acide arsCnicux par  kilo, ce qui prou\.r, 
q u e  l'animal avait d a  6tre soumis la mCiliciitiori arsenicale. 

II est évident qu'on ne pourrait piis corisoniirier tous lits jours 
une viande contenant une telle proportion d'arsenic; i l  y a donc 
iirii pour les pouvoirs piil)lics tl'intcrvenir pour intcrdirr, la mise 
en vcrite des foies dcs clievaus emphyseniateux. 

Mel l i o i l e  l ~ t a l a p i q i i c  pour In i - c f l w r e l s c  t lc  lit 
vlaritlc t l c  c l i c v a l  d a n s  les pi-ot l i i i t s  t lc  c l i n r e i i t c i ~ l c .  
- .II. G .  BLAXC ( A n n n l ~ s  des /al!i/icntions de février 1911). - 
Le principe de la methode proposke par-RI. Blanc est le suivarit : 
le sPriim de lapin qui a r q u  en iri,jectjon iritri~veineuse ou  iritra- - .  

péritonihle des doses rep0t6es dé seruin de cheval précipile 
in c z l l ~  les rnachxtions de viande de cheval. 

[,a rnkthode comprend deux operations : i 0  In prhpnrntion d u  
@ium de lapin, qu'on appelle nnlisérum; 2O la prPp:iration de la  
rn:irkration de 1:i vi:inrle essayer et  la précipitation de cette - - 
mnchntion par l'antiséruiii. 

1'rL:parntion de l'mitish-uni. - On injecte, au  moyen d'une 
seringue stP,rile, dans la veine marginale de l'oreille d'un lapin 
adulte et bien noiirri, en observant-les précautions voulues, 4 à 
3 cc. de sérum de cheval stérile e t  frais ; l'injection doit étrc 
poussée leriteirierit; on rbpète l'opération 4 h 5 fois 2 5 jours 
d'intervalle; S ce moment, on peut voir si l'on a u n  antiskruin 
wffisaniment aclif. A cet effet, on fait une  prise de  i à 2 cc. 
de sang au moyen d'une pipette stkrile; le-lendemain, a p r h  
rétraction du caillot, on enleve le sérum ; c'est I &  I'antis6ruin 
dont on doit essayer I3activit@. D'autre part ,  on prend une série 
de  h tubes en verre très clair, bien riettogés avecl'acide sulfurique, 
rincés i grande eau,  puis à l'eau physiologique (8gr.5 de chlorure 
de sodium par litre) ; on verse dans chacun de  ces tubes 1 cc. des 
dilutions obtenues en mélangeant 1 cc. de s@rum de cheval avcc 
500 gr . ,  1.000 gr . ,  2.000 gr. et 5.000 gr. d'eau physiologique; on 
introduit alors dans chacun des 4 tubes 2/10 de cc. de I'antisk- 
ruiri ci-dessus préparé, en ayant  soiri de le faire coiiler avec prC- 
caution L ln surface de la dilution de skriim de  cheval : llantis(l- 
rum, ?I cause de  sa densité, gagne le fond des tubes;  on roule 
reur-ci dans la main,  d e  manière H i n é l a n ~ e r  irnparfaitcment 
leur contenu : on voit alors les stries de I'antisérum monter dans  
le liquide; on se place en face d'une fenctre dans laquelle 
est placé un écran noir montant un peu plus hau t  que la talile 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de travail, et I'on o!mrve 1eç t ~ h ~ s  SLIP (x t  écixn. 1.a luiiii~re 
artificielle ne corivient pas pour cet csnineri. 

Diina les tiilies uii la ~k ic l iu r i  se pimlriil, i i r i  ; i l icr~oit,  nii bout  
di: 2 II 3 iiiiri~ites, diins la p:irtii: o ù  I';~rilis!~r~iiin a 6113 inEl2 ü la 
dilution de stirutn d e  cheval. un louche oplilesceiit de couleur 
bleutde, qui augirientc progrei~ivernenl  ; :III bout d'un quar t  
d'licure, on esiiiiiiiie les tubes ; si I'on n un fort trouble dans les 
trois preiiiiers tubes, et s'il ne se prcoduit auciiiie rdaçtiori dm5 le 
qu;~tr.iénie tiibe, q ~ i i  cotitierit [ I I I  séi-iilii de  cliiivnl dilué aux deux 
nlillièmes, on di t  que l'nritis6ruin es1 nclil' a u  1 j2Ü00. 

Celte activité c ~ t  iiisul'li.i:iriti:, nttt:iiciu yu<:, pour ce genre de 
reclicrclieç, iin aritiséruiii trihs serisihle est ridcessaire, et cela 
p ; ~ w  que les innr:i.rutions de vinnile ;L es:iiiiirier doivent hli'e 
trhs Cteiidues ; ellca doivent 2tre éteridues pour  aiiriiliilei I'aciiu~i 
(les sels (chloriire de sorliiiiii, nitrai(: de pot;isse, boriites, ctc.) 
et des condiriierits qui sc trouvent dans les produits à examiner. 
31. Uliinc opère nvcc uri antiséruiri ayan t  une iictivite de P120000. 

La scnsil~ililé do ç8ruiri clu'on vient (1'esc;;~yer &tant insuffi- 
s:inle, on doit faire nu lapin d e  nouvelles iiijectioiis, qui sont 
suivies de nouve:iux essais prxtitlu8s dl: la irii.riie fqori  que Ic 
pr(!cident. 

J I  cst bon rlc savoir qu'il esi5tt: beaucoup de  Inpiris clont I'aiiti- 
s d r ~ ~ i n  ne peut jniliiliç i ~ i : t l ~ C r i ~  une :ictivitG (le 2/20000; on ne 
trouve giiert: qu'un laliin sur  10 susceptible (le donner un  üriti- 
s th~i i i l  converi;ible. 

I A o i ~ s q u d e  1:ipiii est :I puirit, o r 1  le raigrle soit dans les carotides 
ou diliis le ccx:ur! si l'on velit obtenir tout son sang,  soit dans 
la j u p l ; i i r e  ou la veine iii;irgiriiile dc I'oieille, si l'on Lient il con- 
s e i ~ c r  I'auiinal ; on rccueille le sang dons u n  récipieut stérile; 
on laisse le San,: au rcpos pendant  % i  heures, pour permettre nu 
c:iillot de se réli-acler ; on rccueille le sériiiii cliins [les pipcltes, et 
cm le r(;pni~lit tlaris deh petits tubes de 2 cc. e n ~ i r o n ,  qu'on srelle 
:L 1ü Iar i ipect  qu'on cl~;pose diIris une glüciére. Si l 'on  a hien 
opéré, cet antisérum peul conserver son activité pendant six 
iiioiç au  inoiriç. 11 peut se produire  dans  les t u l m  u n  précipité 
de fibrine; quelquefois I ' i~ntiséruin cst opalescent; cekt l ient  à 
ce clue l':iiliiiinl i l  t té  caian6 cil (,tilt de  digestion, ce qu'on doit 
6vittr.  0 1 1  iie pciit I)ns coriseillei de l e  filti-er à la hougie. car  
cclle opériition diiiiinue lliictivit,i de  I'trritisériiiii. 

( ; e t  nntis6ruri~ ris1 rigoureuseinent specifiyue d u  cheval, ainsi 
qu'on p o ~ i t  s'cri assurer p i *  d e s  ess:iis filits avec de In viande rie 
h u f  a u  d c  p o i ~  . .\\.cc ces dciix viaiitlea, il rie se forme pas de 
pxicipittl, iiit:ilie ;*LI Iwiit de r~lusieui i  liciir~er. 

I ' ~ ~ r ; ~ ~ u m l i n i t  d~ 111 m . r ~ r é ~ ~ ~ t l ' m t  d u i ~ r t i o n  g ~ ~ . i c i p i f i l i ~ t e .  - Poiir 
p i . i : ~ ~ a r e ~  la iiiacérntiori, or1 procède diff'éreiiiiiieiit suivant qu'on 
o p ~ h  sui- un produit cru oii su r  un  produit cuit.  

J ' im lun t s  c r x s  (sattc isso~zs de L p ,  d 'A d e s ,  ik Lorrnirw, de rnhiirge, 
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~noi*tndelle ott tous pl,odztils prélevés rn c3u1.s de fubrication. - On 
lvend u n  échantillon de 50 a 75 gr. environ, qu'on dépose s u r  
une feuille de  papier neuf manipule avec des mains très propres, 
qu'on doit laver au savon lorsqu'on change d 'khant i l lon  (pour  
cette opRi'nt.ion on ne doit travailler qii'avec dm instriirrierits, 
pinces, ciseaux, etc., très propres et stériles ne contenant pas l a  
inoindrc particule de produit provcnant d 'un échantillon anté-  
rieurement ess:iyé) ; s'il s'agit d'un saucisson sec, ail le coupe en 
rondelles de 112 centinibtre d'épaisseur, en ayant  soin d'éliminer 
la prerniére, puis on enléve 112 centiniEtre d'épaisseur de la 
put ie  ~ x l é r i e u r e ,  afin dc n'opkrer que  s u r  ln p r t i e  internc 
n'ayant subi aucun conlact avec d'autres produits. 

Lorsqu'on a isoltji la partie qu'on doit faire rnacérer, on Ia 
débarrasse le plus possible du gras  qu'elle rerifertne au  moyen 
d'une pince et  d 'un  scalpel, puis on la d6coupe finenient avec 
des ciseaux, e t  l'on e n  pèse 25 sr., qu'on place dans un  hécher- 
glas stérile, rincé avec J'eau physiologique, e t  qu'on recouvre de  
30gr. d'eau physiologique stErile. lJour Ics produits trSs secs et 
durs, on en prend 8 0 g r .  ; on place le liécherglas, recouvert d'un 
verre de montre, pendant 48 heures d a n s  un local très frùid ; ce 
d6lai écoulé, on décante le liquide dans u n  au t re  bicherglas éga- 
liment rinci: k l'eau pliysiolugiquc, et la partie solide est ren- 
fcrrnée dans une toile neuve qu'on a fait  bouillir dans l'eau dis- 
tillée; on expriine cette partie solide h l'aide d'une petite presse 
4 viande tr+s bien lavée et  stérilisée k chrique essai, et l'on réunit 
les liquides o l~ tenus ,  qui  sont  louches et  contiennent de la graisse 
en susperisiori ; un centrifuge ces liquides d a n s  un centrifugeur 
fiiis:int de 8.000 à 10.000 tours ii la minute;  au bout d e  i à 
2 minutes, le liquide se  sépare en trois couches, dont  la premièrc 
cst constituée par  la graisse ; 1:i solution opnlcscentc occupe la 
position intermédiaire, et les parties lourdes sont au fond du  
tube. On préléve avec précaution 1 cc. dc la partie intermédiaire, 
et l'on Eterid à 20 cc. uvec de l'eau physiologique ; tt cette dilu- 
tion, la réaction d e  précipitation est constamment trEs nette. 
Cette dilution est, en effct, plus que suffisante pour que les élé- 
nients étrangers (scls, nronxitcs, etc.) soient sans  action ; dans ce 
liquide, la spécificité caractéristique est conservée, et il est snffi- 
siunment riche en alburninoïdes pour donner un  louche avec 
un antisérurn sensible a u  2/20000, et en  rioi iris d 'une rriinule. 

On peut a insi  reconnaitre u n  produit contenant SOp.100 de  
viande de cheval; la réaction est encore nette avec u n  produit 
n'en contenant que  5 p. 100, quant i té  d'irillcurs t rop faible pour 
étre profitahle a u x  fraudeurs. 

Afin de s'assurer qu'en diluant au vingtiéme la  mackration d u  
produit h essayer ou a atteint le degré convenable de dilution, 
un préléve 1 cc. de  cette macération diluée, qu'on chauffe jusqu'ii. 
commencement d'ébullition, mais  sans l'atteindre ; si le liquide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



se troril)ls e t  si l'on voit. nager dans son sein de petites piii~lic:iiles 
de  iiiiitiére all~uininoïde coagulée, on peiil s'en tenir la ; si. au 
coiilraire, ces pnrticulcs sont ;ibondantcs et  se rasseinl~lmt B In 
s u r f x e  d u  liquide, i l  faut aiignienter la dilution; gc!riéialeiiient 
la dilution nu virigtiPiiie suffit. 

II liiut iiininteriarit rlnrifici. In riiacPi-ntioii rle f;igon 2 obleriii 
u n  liquide liiupide; or1 fait urie deusii:iiie cenlrifiig;itioii. 

On prend alors quatre tubes;  dans les dcux preiniers, on 
iriti'otluit I cc. de  la in:~cération diluée; tlaris un troisiPiiie, on nict 
de 1 : ~  rniic6i.n lion de  viande de porc piir, et dans  le quatrihine de 
I:r in;icération de viiirirle d c  1)orc et de Iimuf. 1):ins les tubes l ,  3 
et  k ,  u n  verse I / I O  de cc. tl'antiséi-iiiii ; ilaris le tiibe 110 2 .  on 
verbe 1,'10 de cc. de sériiiii normal de  Inpin; le contenii des 
tul)es 2 ,  3 et k reste liriipitlc pendant plusieurs lieui'es ; si le pi'o- 
duit essayé coritcrinit de la viande de cheval,  il se produil, dans 
1(i tulje 11" 1, ail bout d e  1 B 2 minutes, u n  louche op:ilescent 
ti& appnrcrit, q ~ ~ i  ;iiigirierite d'interisité p:iidarit 15 h '10 iiii- 

nu tm ; peu h peu ce louc:lie rlispaixît poiii. faire plare h un pri- 
cipité. 

Si le produit ne conticnt pas de  viande de  cheval, le contenu 
( l u  tube no I resle liiii1)icle periilnnt plusieiirs heures ; tciiilefois, 
il est possible que les globulines de l'antiséruiii précipilent; 
aussi nt, driit-on tenir aucuri coriipte du trouble qui se pi,utiuirail 
al"'" 1/2 heure.  

Prod r~ i i s  crcils (saucissons de Hrrtcigwe, ccr-veltrs, srizccissons ile 
S t r - n s h i ~ t ~ g ,  de F I Y Z T I C / ~ ,  etc.)  - Ces produits sont cuits 1i urie 
tcni~>ér:iturx oscillant entre 10 et 9U0, pendant un temps v:iriable, 
puis funiOs ; les précipitines étant dctruites pain la chaleur, on 
(4 cri-lain [le ne pas n w i r  de  rk;lrtion avec la par1,ie ph-iptiéri- 
que de  ces produits ; mais, comme la teinpérature n'atteint 
jirrii:iis IF: centre, c'est s u r  cette partie qu'on opEre, aprés avoir 
ctnlcvé les parties périphériques ; la partie centrale est alors 
traitée coirirrie dans le cas précédent; loulefois, In ruacéralion, 
apri,ç urie prriiiiiPre centrifugation, est seulement éteridue à 1 ,'2, 
p ~ i i s  centriîugi;.~: i nouveau. 

I'oiir les produits stiri1isi.s ii l 'autoclave, i l  est inutile de se 
livrer aux rcctirrchcs ci-dessus décrites, attendu que le rés~illal 
serait coiiipl6tement négatif. 

Si le produit m a y 6  est avarie et en voie de di:coniposition, la 
ccritrifugatiori cist plus difficile, mais  nori impossil_ile. 

On doit aussi déterniiner ln ré;iction que pri:serite In iiiar.i!in- 
tion du  produit  essayé ; cette réaction peut  Etre fortement acide 
uu alcalino, ce qui troublerait la réaction de précipitation, 
l n q ~ ~ e l l e  ne se produit qu'en iriilieu neutre. Dans ce cas, on neu- 
tralise la macération avec l'acide chlorhydrique étendu ou avec 
1 ; ~  suude diluée. 
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REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES 

AppnrciI POIIC m~ci.orlistilIaLiou. - hI .  A .  GAJV.1- 
1,OWSKI (Zeits. f .  anal!$. Chenlie, 1910, p. 764). - Pour  In dis- 
tillation de  1i.i.s f'aihlcs quantités de liquide, I 'a i~tcur  se sert 
depuis tr;s longteirips de l'éprouvette el du ballon h distill:itiori 
représentés par les figures ci-dessous. La pelile éprouvette, qui est 
rep&entée  i iiioitié de sa grandeur, présenle en an un élargis- 

sernent formanl bourrelet et disposé de  telle sorte que le liquide 
condensi se rassemble dans la rigole bb et s'écoule p a r  la tubu- 
lure c dans le rnicropicnom~trc.  L'ouverture supérieure d est 
fermée soit p a r  un petit entonnoir, soit pa r  une boule de verre. 
soit par un réfrigérant h reflux représefité au  tiers de  sa  gran- 
deur; le  liquide condensi! s'6coule par le  tube P e n  b e t ,  de  Ih,  i l  
sort par In tuliiilure c. 1,a forme h;il)itiiclle rlii 1)nllon f est en 
quelque sorte une  fiole d'Erlenmeyer rclversée.  On chaufk  soit 
R U  bain-marie, soit au bain de  vapeur, soit au  bain d'huile. La 
fermeture se fait  p u  u n e  substance ne pouvant  etre altéréc p a r  le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



produit de la distillation ; ce sera, suivant les cas, du liège, d u  
q:;~outchoiic ou di1 verre. 

N. B. 

I.'liyposnIfite tlc: sc~tliuiii eiiiplogé eoninie snl~strince 
4 talon eii nllenliinetrie. - hl. IV. FELI) ( % c h .  {. a n p u .  
d : h e n l i ~ ,  !!)LI, p. t L61). - L ' i l ~ t , ~ . i ~ r  n dlrji fa i t  connaître diverses 
rticiclions intéressantes des hyposulfites et polythionates avec le 
ch lorure  mercuriqne. 

io  n'agSYP + IlgC1" +J20 = IlnS i- S;i2SO' + LHCI. 
30 NaSS"03  + 211:,.CI2 -t 1-17) = Ilg2C1? + '\::i2SO' + 211C1 + S. 
3 0  KL'S'W + IIçC1" 22LI'O = IIgS + N:13OL $ H 5 0 '  + 
i 411CI t S. 

4 . O  IYa%W 4- 2II$l? + 2H?O = IIg'C1' + N a 5 O '  $ I I W '  1- 
$ 211C1+ 2s. 

C'est In r h c t i o n  no 2 qui est ntilisée pour l'étalonnage des 
l iqueurst i t rées  alcalines ; on par t  d'une quantité connue d'hypo- 
xullite de sodium d e  purel6 éproiivi:~, q u ï  met en lilxrtk une 
quan"tifP d'acide fixke par  l ' kpn t ion ,  s u r  laquelle on ajuste la 
liqueur. On peut ainsi n'avoir qu'une seille siibslance pour régler 
les liqucurs alcalimétriqucs et iodométriques. I'our cmpficher la 
r:récipitntiori d'oxyde jaune de mercure lorsqu'on ajoute d e  la 
soude,  on ajoute du chlorure d'aniinoniuni nprès que la réaction 
ontre N:12S203 et HgCI2 est réalisée ; si on l'ajoutait auparavarit, la 
ikaction serait incompléte. On opère c o m h e  suit :-on virse la 
solution d'hyposulfite dans un exccs suffisant de chlorure mercu- 
c ique ;  le prkcipité doit être blanc;  s'il cst jaune ou noir, c'est 
qu'il n'y a pas assez de chlorure e t  i l  faut recommencer. Quand 
1;i. réaction, qui  se  fait à froid ou aprEs Cbullition, est terminée, on 
;,,joute une sdu t iun  de chlorure ~d 'an~rnonii i rn (30cc. de solu.. 
tion 4N p q i r  1 0 ~ ~ .  de so1iit.ion de Xn3S'O3 N/10 et  l3cc .  rleIlgCl~ 
e n  solution saturée). On titre l'acidité avec In lessive de soude 
3 /10  en prkscnce du inélhylorangc. Le virage est très net dans 

I eux.  le  liquide I l ' t  
D'aprks les résult:its indiqués par  l 'auteur, ce procédé de 

t i t r i i ~ c  est d'urie très grande exactitude. 
On peut p rendre  comme type l'hyposulfite de sodium pur de 

JIerclr. E. S. 

Dosage dn sllielnm dana l e  vaaadlam e t  le molyf~- 
dème-iiiétal et &corn ï'crre-allinges. - RI. W. TRACT- 
X i W N  (Zt4s.  f .  atzgeto. Chernie, 2 91 1 , p. 635). - La séparation 
e.cacle du vanndiurri et du  molybdène d'avec le silicium n'est pas 
rt;alisable p a r  la méthode classique de dosage de la silice : attaque 
_jusqu'i?i siccité par  les acides oxydants  (1). L'auteur a pu néan- 

( 1 )  Voir Das Vnnadin, par FRITZ EPILRA~M, p. 104 ; S t ~ l t g a r t ,  1904. 
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nioins ~11ilisc.r ce proctdé pour étal~l i r  urie niéthode suf'lis:iritr: nu 
point rle vue l w f ~ ~ i i y ~ ~ e .  

La difficulté réside t l i~ns In .  focon dont .\loO"t, V W  sont rete- 
nus par le pr6,:il1itc': d e  silicc; on surinonte les dillicult6s e n  
cliriulYiint Ionj.ternpsler6sidu iiu Iiaiii-iiiiirie avec IlCl concenti-6 
dans Ir. cas clii v;~nntliuiii e t  a\-ec IlCl c l  .\zO'll d a n s  le cas 

Lrii-squ(~ le ~ai indi i i i i i  es1 erit.ièreiiient dissous, ce qiii, dl;iprEs 
l'iiutcur, dciiiiiiide nu plus une (leini-Ii~iire, oii dilue avec de l'eau ; 
oii fillrc; on t1tlc;iiitc tlciiu lois lii  silice avec de l'eau distillée nddi- 
tioiiiiée de 10 p .  100 d'llCl, el l'ori , j ~ l t e  firiiileriient tout Ir: préci- 
pité sur le filtre; en présciize d'lICI, la couleur verLe due ; I L I  viinzi- 
[ I ~ U I I I  ~1isp;~r:iil (111 ~ ~ r ~ c i p i l ~  i~t~trnii ;\[lx pi~i,uis (11: la c ; ipsi~le .  ILL 
solution se dissocie qiiiin(l i l  r i  y ii  [)ils assez tl'acicle, c t  i l  se Suime 
urie coiiibinniwri in--olul,le. 

Pinnleincnt on Iiivc le prkcipiti: et le filtre, qui sont bien bi;riics; 
on calcine, ct I'on phse. 

On opéi'e ile iiii.irie daiis le cas (lu mol)-bdkrie: on dissout d a n s  
I'eau régiil(:; on krnpore ; oii 1;iisie repowr nu liiiin de sable, ~ f .  
I'on reprend piir llCl avec un peu d'Az0311 ; ori cliiiiiif'e; on dilue 
i:L 1'011 opi:rc coiiiinc ci-dessus. Ici, i l  sc,iiible qu'il  ne se sispare 

L'auit:ur cite qiielqiies annlvses et donne les chiKres o l ~ t c n u s  
par l i i  iiiélliatle qui  vient d'CLre tliicrite, ainsi que c e u s  ohterius 
a p r k  purificlition coinpli:Le dcspricipités ; les diKfirerices n'afl'ec- 
tent ~t;iiérilleiiiiirit qiie la secoricle cléciin;ile ; il n'est pas incliqu6 
cn prkseiice dc quelles quaritit6s de V et d e  Jlo les  r ria lyses ci) 
question orit k t é  b i t e s .  E. S. 

ïloscagc tlsi séléirirani daiis I R  pjrile.  - 3111. -2. GR.iBl;i 
c t  J .  PIi71'IlES (Zoits. f .  nnrplc. Chemie,  1910, p. 2229, d 'apr i s  
l'iipirrfobi~ikcint, t. Vlll ,  p .  663 ct (i!)O). - 10 gr. de liyrit?, taniisée 
iiii laiiiis de O inilliiii. 23 ,  soril traités par  un 111él i~n~e A parlics 
cigales tl'Ll(:l i l )  1.1 9) e t  d':izWil (LI = 2 , & )  ; ù I i i  fin (le Io réac- 
tion, on f a i t  Iiouillir jlis:qu3h dissol~ition coinpli:tc ; on ajoute 
15  gr. d e  c:irI)oiiate de soude anhydre ;  on évapore B siccité. e t  
1'011 chaiiffe le riisidii pendant plusieurs heures 11 200-1030; a p r c s  
refi~oidisser~icrit, or1 ajoute 50 cc. d ' X I  (D = !,IO ; on  fait bouil- 
lir jusqu'k disparition de vapeurs rouges, e t  l'on évapore presque 
jusqu'i siccité. L'ébullition et I ' tktporation avec IlCl sont répé- 
tkes jusqu'ù ce qu'il ne se dégage plus de  chlore ; on dilue avec 
100cc. d'eau ; on filti-e ; on additiorine le fillratiiin peu 5 peu avec 
10h 1Jcc. declilor~~rest:iurieux(lligr. deSiiC12dans1 1itre)juçqu'à 
ikluctioii coriiplkte i1ii f e r ;  ni] ajoute [:more qiiclqries cc. dit 
riactif; on p r l c  peu ri peu i~ l 'é l~ul l i t~on et l'on mainl ient  
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ccllt:-ci penrltint plusieurs lieurês jusqii ' ;~ ce que le prtki1)ilé de 
skliniuiii soit hiend6posé ; on filtre sur  d c  l'aniiante, puis on place 
le pricipité e t  le filtrc dans un  v:iye à prbcipitiilion ; on dissout 
dans 10 cc. tl'HCI (1) = 2,19!, cl~i'oii ntlilitioriiie de 2 gouttes 
d ' I l z O ~ l l  ( D  1 2 . 4 ) ;  on cliaiiKe au b;~in-riinrie ji~st~ii'iclisp,irition 
d e  l'odeur de cliloi-e; on  dilue il I N c c .  envirori; on :ijoele 5 cc. 
de solution d h j  posullite de  souile ( 0 gr .  d e  S a 5 5 ? 0 J  + 2 y .  tic 
( A z l l ~ , ? C 0 3  par  lilre'l, de  l'cinpois d'ainidon, e t  l'on titre l'excès 
tl'hyposulfile par u n e  liqueur d'iode (6  sr. 4 .  d'iode et 23gr. d'io- 
dure ile ~~olassi i i i i i  pour 1 litre). 

La couleur rouge qui preiid nnissiincc p;lr furinalion (le siJIé- 
niuiil collo'id:il pendant In rét1ui:tioii par  le chlorurc stnnneus 
peut ètre utilisée pour filire un d o s i s e  coloriini:triqile. Le sdé- 
iiiurii est précipiti! comme ci-tlecsiis et transforiiii en acide sélS- 
n ieux;  on rciprécipite h froid nyec (ILI clilorurestanrieux. L a  colo- 
ration est comparée avec uue solution titrt:ede si:léni'uin(l inill'igr. 
pour 1 cc). La prasence d ~ 1  t d l u r e  f i l u s ~ e  la méthode. 

l?. S. 

oryciniion des aris fk1.i.i.riir. - JIAI. BASk'EI1YILLE et 
STI<VEKÇON ( f ' / ~ a ~ . ~ i ~ r r c e ~ t l i c l i l  J o i r m n l ,  291 1, II. p. !)9).- De nom- 
tiicuscs cxpi.rienccs, efTecliiées. soi1 s u r  une solution d e  siilfate 
d e  fer aniiiionincal, soit su r  le s u l h t e  ferrtiux, soit sur  une solu- 
tiori tl'liéinntite réduite par  le zinc, ont clémuiitré que l'oxydation 
dii se l  ferreux en solutiori iicitle o u  rieiitre est tellernerit lente ù la 
tcnipéi-dure ordinaire qu'il n'y a pas h se pi.éoccuper (le I';~r:t,ioii 
d e  l'air dans les titrages a u  perriiangmnte de potasse. 

A .  1). 

C u i v r e .  . 2.3100 Bisinuth. . . 1.410° 
Etain . . 2.27?1~ .\ritinicine . . 4.420' 
Argent . 1 . 9 W  Magnesiurn. . 1.120D 
P I I  . . i.523" 

A .  1) -- 
Titrage des pliospiimtes. - 3131. W. STRE(:KER et P. 

SCIIIFI~Ell (Zcits.  f .  anal!lt C h m i e ,  1910, p. 'I'Jii). - Ori n pul,lié 
depuis rluelque tenips beaucoup de  t ravaux sur  le dosage de 
l'acide phosplinrique ; étant donn6 q u e  ce dosage est uii des plus 
fréquents qu'on i i i t  i exécuter, i l  y aurai t  u n  trks grand i n t h k t  i 
établir une  méthode voluni6trique; les auteurs  ont cominenct 
I'btud(: des procbdés connus ; ils publient quelques résultats pour 
prendre da te .  Ils n'ont opéré jusqu'ici que sur  une solution de 
phosphate disodique. 
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Le titrage par  l 'urane, en se servant, coiniiic indicateur, du fer -  
rocyanure de  potassium pulvlris6, dkposk sur  d u  papier a lîllrer, 
doririe iles résultats riguiiixuscinerit esiicli. Lx sensibililk est telle 
qu'on p u t  arriver i Occ.03 près j. régler In lin de 1 ; ~  rCnclioii. 

Ilcs ch i f f ia  aussi précissorit obtcniis par In inkthorle basCe s u r  
la pr6cipitaliori de  l'acide phosphorique par  le nitrate d ' w g e n t  
en solution ncétique, avec titrage en retour d ~ i  nitrate d 'argent  
pw le sulfoc~ai iure.  On sesert,  coinine indicateur, d'une solution 
d'alun de fer additionnép. d'AzO"1 conc:entr# et bouilli. 

IAS aiitc~irs feront ciinnaitrc ultérieurernerit In conclusion d c  
leur Stude. L. S. 

I)oscigc dc I'scitic: I i~poplios~~i iorrnx.  -M. K .  IEIS'I' 
(Pharn~aceziticnl Jozirnal, 1911, 1, p. G 7 2 ) .  - Le procédé de  
Trendwell, qui  consiste h pi$cipiter piir le ctilorurt: iiiercurique 
la solution d'hypophosphi te, Ié$reinent acidultie pilr  TICI, tlonnr: 
de iiieilleurs résultats lorsqii'on ajoule quatre fois plus de  chlo- 
rurc riierciiriquc que la quantité théorique. 

II fitut laisser le rriéliing en digestion pendant 2 i  heures  
h 630. 

Ce p i ~ i : d é  11'esI pps üpplicalile aux  s i i~ t~ps ,  car le sucre exerce 
une action riductrice sur  le sel inercurique. II faut, di~i is  ce cas, 
évaporer le sirop ù siccit6, en pr6sence d u  ~ a r i n d a l e  d'arniiioniurii 
et d'AzOSII, et doser le phosphate dans Ic r6sidu par l i i  mi thode  
au n~olgl~t lale .  

A .  il. 

Uigitnlc. - J I .  .i B.\RENSTEIK (Pharmaceulical .?oumal, 
!'JI1 1 ,  p .  71 1).  - Le dos i~se  de la digitnaine par  I n  inétlici~le de 
Iieller-Frornrne donne.  pour  les feuilles ri~ilicnlcs, (le 0,227 à 
0,531 p.100 : pour les f l ~ u r s ,  de O.362 h 0,585 p.lOO, et, pour Ics 
seinenccs, de 0,215 3 0,323 p .  100. 

A ,  Il. 

nounarc rio In erïliiiouc tliiinw Io pcrivrr I~liiiie. 3 1 .  E. 
J .  P.\ItII\iF ( C l ~ r m i s t  and D r i i , ~ , q i s t ,  1 ! I l i ,  11, p .  1 ( i7) .  - Le dosage 
d e  la cellulose dans Ic poivre Iilnnc dorine dcs i6sultats très diffé- 
rents s ~ ~ i v a r i l  les divers autcurs . 

B I I ~ C I ~ I I ~ .  , . . 
I<icliardson. . . 
\\'iriton. . . . 
Doolil~le . , . 
Stock . . . . 
fleisch . . . . 
Kabourdin . . . 
S t o k e s .  . . . 
Jloor et Pearmüin . 
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Les chiKres élevks intiiiliiks p a r  Rnlmirilin et Stolses provien- 
nent de la iiiéthode einploj-Ce (traitement par  l'acide non suividu 
traitement piir l'alcali). 

La meilleure iritlthode consiste à faire bouillir 'gr. de p o i ~ r e  en 
p m d r e  avec 200cc. de SO'I12 dilué contenant Scc.3 de SO"12 pur;  
on emploie uri appareil U reflux, e t  l'ébullition est prolori$e pen- 
d a n t  30 ininutes. Le liquide est filtré ; l'insoluble, lavé à l'eau, 
est remis ci:iris l 'appareil  e t  souiiiis h ilne nouvelle diullition de 
30 niinutes iivt:c 200cc. di: solution alc:ilincde potasse ii 1,2Jp.100. 
L'insoluble est filtré, lavé, séché et pesé. La cellulose obteriae est 
incinérée et  le poids des cendres est dédui t .  

J,es cliilTres limites sont : 

Poivre noir . Cellulose 10 18 p.100 (cendres, moins de 7 p.100). 
I'oirre blanc. Cellulose 4,s 9,s p.100 (cendres, moins de 3 p.100). 

.\. 1 ) .  

M a y c i i  c l c  e n i ~ m c t ( . r i s e r  I c  i u u l v a r s a n .  - 11. le Dr I \ ~ E -  
1.IN ( . - lpo l l~ak i~  Z d . ,  191 1 , p. 387). - lx piwEd& q u e  recom- 
iiiande l'aiitcur consiste k dissoudre une petite quantité de sal- 
\-aman ù l'aide de 3 ou 4 goultes ci'HC1 dilué; lorsque le ni6lauge 
e t  refroidi, on ajoute 3 ou 4 gouttes de nitrite de sodium h 
3,5Op.100 ; il se forme u n  diazoïqiie douB d'une fluorescence 
i,lurie-verdhtre; on verse alors dans In solution quelqut :~ gciuttiis 

- - -  

(It: solution aqiieiisc tle ri..snrc:inc ;lu dixi ime additionnée de caibo- 
riate d c  sodiuiii ; il se produit une coloration rouge. II est indis- 
pensable d'opcrcr en niilieu alcalin. 

Avec le t1i:izorhctif d'Ehrlich (acide s~~l fün i l ique  et nitrite d e  
sodiuiri), le salvitrsnn donne une coloration rouge-brun; or, i t  
c-;t I)on d'eri 6tre av i~r t i  pour le c,is oii I'ori apl1lii1uer;iit la 
cliaznrénction d'Ehrlich A l 'urine des iiinl,ides traités par  le sal- 
\ a m a n .  

Poiir rechercher le salv:ii-san dans I'iirine, on prend 7 a 8cc.  
cl'urinc, qu'on acidiile avec IICI, et I'ori opère cornine il est indi- 
q u é  ci-dessus ; si l'on verse avei: prc;cnulion In solution alc:iline 
d e  1-ikircinc r t  sali.; nifilanger, uni: coloralion roiize s r  pro3uil h 
!il sép;ir;ition des ~ F I I X  couches dc liquide. 

Si I'iirine ne conticnt pas rie salvnrsiiri, In coloriition est jaune. 
L'atoxyl donrie, coinrnc Ir s,ilvars:in, une coloration rouge, 

P I I ; L ~ Ç  ~ n o i n s  intense. 

J n i i i r i s s e i i i c i i t  IICR lilolutionr~ R ~ C O O ~ ~ ~ U C . Y  c 9 c  PO- 
i e ~ s c .  - M. IL.  GAZI: (Zei ls .  f .  n n p r . .  Cherni?, 1!)10, p .  2327) 
- D'ayiri:s Iiis expi:rit:nci~s de I'niitriir, nri peut e i n p l o y r  iiitliffi- 
rwiiinent l'alcool h OYou I'alcool nhsolu pour la prQiriition des 
Ic~ssives potassiques ; 1:i filtrntion n'allcrc pas In solution ; il faut 
évi ter  au tan t  que possible l'élévation de ln tciiipérature pendant 
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la dissolution ; enfin, les liqueurs doivent être conservtks à 1% 
lumière. 

II rccommandc le procédé suivant pour  la prkparation de la 
liqueur normale de potasse : dans une soluiio~i refvoilie de 66 gr. 
de potasse h I'ulcool dans 66 Sr. d'eau contenue dans une fiole d e  
I litre, or1 verse peu à peu et  en agitant del'alcool ahsolu, e l  l 'on 
affleure a u  trait  d e  jauÏge ; après mélange convenable, on laisse 
reposer pendant 24 heures, e t  l'on filtre ; o n  titre et l'on conserve 
dans une bouteille cn verre blanc exposée à l a  IumiEre. 

On peut rendre utilisables des solutions alcooliques d e  potasse 
colorées en les agitant avec du noir animal  ; le titre doit être étci- 
bli & nouveau a i r é s  ce traitement. 

E. S. 

Brais, aspli~ltea et bituines. Coinposltiou et e n n a i  
des résidus de In dislilli\liou dcm corps gras. - 31. J .  
MARCIJSSON (Zei ts .  f .  angeiu, Cheniie, {'JI 1 ,  p. 1297). - Il btait 
presque iniposaible jusqu9ki  de déceler la prés&ce du brai d 'hui le  
minérale dans les résidus de distillation des  corps g ras  e ~ r i p l o y i : ~  
dans l 'asnhaltase. Cette caractérisation a, u n  intérét comriiercin1 

L. 

fiscal, les droits d'entréc en Allemagne étant  plus élevés pour lcs 
prcmicrs que pour les seconds. 
&léri~enls saponif2ables des résidus de distillalion des corlis 

gras. - 11131.1Iolde et  hlarcuçson (1) ont indiqué un  procédé pour 
la diférenciation des r6sidus d e  distilliitioii des  grais.;es propre- 
ment dites et  des huiles nlinirtiles, basé s u r  ce que les pre1liiei.s 
contiennent encore des traces d e  graisses. 5 g r  de  brai sont dis- 
sous dans 25cc. de benzol exempt de thioph&e et portésà l'ébui- 
lition pendant  1 h e u r e  a u  réfrigkrant à reflux aver: 25cc. de 
solution alcoolique do potasse S/1. Apres refroidissement, on  
ajoute 200cc. d'alcool à 91i0 neutralis6, p o u r  prkcipiter la plus  
grande partie de  la matière coloranle noire d u  hrai;  on ajoiit,e A 
la solution, sans filtrer, 3 cc. de sol~ition de  phénolphhléine h 
2 p.100 et 3 cc. de solution alcoolique L 3 p.100 de bleu alcalin 
6B. L'eriiploi de  deux indicateurs facilite le titrage en retour  d e  
l'alcool en exciis par  IIClK/2 ; i l y  a passage du ronge phtal6ique 
au vert correspondant l'acidité du  bleu 613. Les indices de sapo- 
nification des brais de  graisse ne  sont jamais  inférieurs à 33 e t  
peuvent atteindre 106 ; ceux des lirais d'huiles iiiinérales n e  
dépassent jamais 22. On a modifié la rnéthodc de la façon sui- 
vante : 20 gr .  de brai de graisse sont dissous dans  80 cc. d'éther, 
prkcipités par  80 cc. d'alcool à 96" neutralisé; on titre le filtratuin 
après addition d e  bleu alcalin ; on évite ainsi I'éliullilion alcoo- 
lique. 

Parties insapouifiables des résidus de la distilla~ion desgraisses- 

(1) Cornmunicalions de la station royalc d'ossais techniques, 1900, p. 147. 
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- Les éléiiierits non snpunifinbles son1 tlii"férent,s seloii leur ori- 
gine. Si l'on filtre le liquitic neutriilisé diiiis le dosagc ~>récétIeiit, 
on trouve dans In fiille un iéçidii poisseux, tlont 1 ; ~  quantité et 111 

consistance correspondent presque absolurnerit à celles du  brai 
non saponifié. Avec les r6sitlus de  graisses. on a obtenu, dans 
quc1(1u(:s cas, un  résiilu poisseux; dans tl'iiiit.r~es, 11: résidu étnit 
ahsoluii~ent pulvtlriilent. La pieiiiièfe cnt4goiie correspond aux 
résidus il faible indice de si~poni[ic:ition; Icr: autres (asptinltcsj 
ont tics rCsidus qui sont poisscux parce qu'ils contiennent (les 
oxjacitles tlont les Etliers e t  ;inhydriiles, corps insnponifialiles, 
n'ont pas pris iiaissancc, la dCcori1positiori étant rest6e iiicom- 
plète H la dislill;itiori. 

Les hylrocnrhures ,  fo r rnk  en petite quaritili. à. coté des 
asplialles par la décoiriposition dcs restes de  graisses, sc dissol- 
vent :? In s;iponific:ition alcoolique. On peut les extraire par agi- 
tation avec 1;i benzine par le procédk Spitz et Icünig. 

On a Egdcment recheixtié les dill'6rerir:es existarit clam les 
teneurs en é1i:rricnir: hiiileiis; 1 0 g .  de brai sont dissous dans 
13cc. de I)erizol, et la solutiori est additiorin6e de 8Oec. d'éther de 
pétrole bouillant à 80" ; le prtScipitC est ossoré; le filtratuin est 
agité trois fois avec 13cc. de SO'Ilkconceritré pour éliminer les 
parties colorarites, puis lavé avec [le l'eau et une lessive nlcoo- 
l i qw  (500) de  pot:isse f:st:iiiplc t1':irides riiiri&rirux; a p r h  ilislilla- 
iion d c  I'Plliei ilr, pr',ti-olr:, il reste les Cléiiimts huileux du brai, 
cxempts d'asphaltc,;iutarit que le traitement U l'acide les a épar- 
gnés.  

I,n proportion tle ces huiles variait  de 3,3 ii 11,8 p. 100 dans les 
I~ra i s  de stE:ii-ine, de 13,4 ü &Op.IOO dans les hriiis d c  siiirit, soit 
des quiiritifés ireaucnu p irioiiitires qiie cliiris les I~rüis  rrious, i-Csidus 
d'huiles ininérales (40 à GOp.100). Les huiles ol~leriues des résidus 
de g; i isscs  ariiiiiiiles ont de i  iiiclices d'iode et de süporiification 
plus Clevt3 ; les indices de rt;l'r:iction des huiles obteniiesde brais 
de  s t h r i n e  sont plus f:iil~lcs que ceux des résidus d'huiles miné- 
:ales ( l ,30j  h 1,511 contre l,:il(i <i 1,J'L5;. 

Le iiièiiie irir1ic:e poiir le brai de suiritse iapproclir de celui des 
proiluits mi ti4rniix. 

.\ noter é~nleiiieiit  que les parties oblenues des l ~ r a i s  de p i s s e s  
SC sfilxirent iletleinent de lx p;iixlfirie k la teri1p6riilure ordi- 
naire .  

I l i f l i r e t ~ i n ~ i o n  des bruis de s r t i l i l  el de slénrir~e. - O n  filit 
houillir 10gr .  d e  I~riii p~ri~,lilril  n ne ~ I e ~ i i i - l ~ ~ u ~ ~ c  iili r,i:frigErrant à 
1-eflux avec 3 c c .  de lessivc hlcooliquti de potnsseSj3 ; on obsrrve 
s i ,  par  le ref'ioidisseiiient, il se fOriiie un  dépOt cristallin au-dessus 
de  la partie i i isol~i l~le  d u  11rpi ; ce dép<it cai;ii:t(ii*isc le brai de 
su in t ,  dont on peut décelcr la prkçence dans le brai de stéarine 
lui,sque la proportion atteint 2b p.100. 

Jlecl~er.che rlic brai d'l~rrile &~érnle rlalzs le  brai de yrxissc. - 
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Si l'indice de saponification est netteillent inf;rieiir i 33, on peut, 
conclure h l'addition d e  brai minéral ou d'autres i : I h e n l s  étran- 
fiers. .2u-dessus de 100, la p~ircité est cerlairie. II peiit y avoir des 
i&langes douleiix donnant  des cliilt'res in1errnEdi;iires. D';iuti.es 
éléments d'appréciation résultent de I'esninen de In piirtie insapo- 
nifiirlile pratiqué coriforiiié~iirrit aux indicatioris pi~i':cEilente.;. Si 
le résidu est rietleinent pulvéi.iilent, i l  n'y a pas (le Ilrai iiiinéixl; 
i l  en est de iiihrie lorsque le résidu huileux extrait  :iprCs lriiilc- 
nient par la bcnzine et  S O L l l ~ c s t  inftlrieur h 15p.200 et  que son 
indice de réfraction h I:iG est au-dessous de 1 , i i l O .  

Ln i,echerchr: est plus riette en faisant l'cçs:~i de précipit* CI t '  ion 
; L U  iironiite de riierciire : 1031.. de produit sont dissüiis h chaiid 
dans %cc. de benzol; après  refroitiisseinent, on $joute 30 cc. de 
lessive alcoolique tle potasse S j 2 ;  on agile et l'on (lilue rapide- 
m e n t  avec 2OOcc. d'alcool ù 96"; npriis un repos de qiielques 
ininutes, on dtcante  l a  solution nlcooliquc, qui renferme à l 'état 
de sels iilcaliris les acides gras  contenus dans le brai et qui  doit 
être alcalirie ln pliénolphtal6ine; le r6sidii poisscux est I;ir-6 ?t 

I'olcool, essoré à la t rompe,  dessScliE nu 11aiii-marie, puis Ü. 
I'ituw h 105'. 

Ce résidu, enrichi p a r  1'ertr;iction cles acides gras   libre.^, est 
dissous dans 100cc. d'éther en  cliûuli':int au uifrigtirant h reflux. 
Pour retenir I'c:iu, on recotniri:iride d'ajouter quclques grains cle 
chlorure rle cnlciiiiu. Lorsque tmit PSI. dissous ou t.oiit au moins 
hien dés;igré:,.é. on h i s s e  refroidir,; on filtre. apri.s dCpi~t suffi- 
innt de I'nsphiilte insoliihle, dans un grand verre il r h c t i o n  ; ori 
ridilitionne 1-1 liqiieur d e  20cc. de solntionde hroniite d e  iiierzure 
(;gr. dans 2 X c c .  d'étlier) et on laisse reposer pt:ntlnnt une nuit.  
1.e peu de dépùt qu i  se  foinie est [ i l t r i ,  I i l v E  il l 'éther e t  tlis.;iius 
sur  le filtre avec  rlii henzol cliiiiirl. S'il s'r!ti~it skpari: dii lii~oiniire 
de rnei-cure, i l  reste irisoluble. A p r k  Cviiporation d u  dissolvant, 
ori obtient la ccirnbinaiçori doiil,le de l~roini te  tic inercure sous 
fornie d'une triasse noire ou brun foncé, dure .  Pour  en  vérifier 
l'identitkon I n  recueille dnns une wpsu le  en porcelnine avec quel- 
11um ccdd'AzOY1 fumant ,  puis, alii'ils q u e l l a  rkxcliori, tl';il~ord 
vive, a r,pss6, on chasse , I zOYI I  ni1 liain-iriniir, ; le rtisitlii est relii-is 
par l'eau, e t ,  dans la solution aqueuse, on recherche SOLII" Gr et 
II:. La fornxitioii tlc ccttc combinnison doulile est due B I'exis- 
tence dans lm nçph:~ltes de coiiiposi!~ sulfurés qu i  donnent 
lieu la foriii:ition d ' u n  prodiiit d 'addition. On peut identifier 
j u s q u e l 4 0  p.100 de lirai iniriiiral, in:iis Iri sensibilité h 20p.100 
serait suftisnnli:, t:;ir le nii:lange :L pliis fnil~le pi,oportion est sciris 
intédt. 

Lorsqu'il y n bc,aucoup de lirai iilin<ral, on peut Eviter I;t d p a -  
ration des acides g ras ;  on peut extraire directeiricnt p a r  l'étlicr. 

Les brais de goudron de houille se coriîportent comine les brais 
d'huile minérale, 
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Le procéd8 est applicable ii l'essai des papiers de couverture dn 
coinnlwce, irriprégriés avec des résidus de distillation des graisses 
ou d'huiles riiinérnles. On rcconnnit daris ces produits l'absence 
de gnurlron di: houille piir épiiisernent ou benzol ; le papier ainsi 
dGt~arrassé du hituine contient, daris le cas  oii il y aurait d u  gou- 
d ron ,  une quant i té  notable d e  corps analogue h d n  charbon fine- 
ment  divisé. E .  S. 

L e s  i u ~ t i k r e s  grnwscm eiilramt d a u s  I'ailiineiilntien 
defi vuPiiea oc se retroi ir 'cnt  pnm dal la  l e  lait. - 
M .  II. hIO'u'SlICI1~Jo~trnnl de ph-tnrrcie d A ~ z u c ~ s  du 13 mars  1'311). 
- Certains de-l i i i t ,  accusés d'avoir iiitroduit frau- 
duleusement dans 1eu.r lait des  inatières grasses iitrangères, ont 
prétendu que ces mnticres grasses proven;iient des substnnccs 
employtes  daris i'aliiiieritatio~i des  vaches et passaient diiris le 
la i t  avec les cnracti:i.es qui leur sont propres. 

L'auteur a entrepris des expt':riences ayan t  pour bat de véri- 
fier l'exactitude de  cette assertiori, expt'iiences consistant à nour- 
r i r  des vaches pendant p1usieui.ç seniniiies avec des tourteaux de 
coco et des tourteaux de lin e t  i souiiiettre à 1';inalyse le lait pré- 
levé. avec tuutes les garaiities d'authenticité nécessaires. 

I k  l'eriseiiible de ses expkriences, l 'auteur conclut que, si les 
corps grns étrangers, surtout le beurre  de coco et  I'huilc de 
l in  eoritenus dans les tourteaux, passerit r1,ans ie lait par voie 
rl'iissiiiiilation biologique, ils ne s'y trouvent pas  avec les carac- 
tEres qui  leur sorit propres. Ces riiatikres grasses subissent dans 
l'orgnnisiiie de  I'ariiriinl l in ti-aviiil physiologic~iie qui les trans- 
forme sans qu'il soit possible d'y retrouver les caractères q u i  les 
dislinguerit des iiiitres corps gras. 

L'auteur conclut que ,  si u n  beurre ou un  lait prksente nette- 
ment  les caractères rnicroscopiqiie et  microcristallographique d u  
b e u i w  de  coco ou d e  I'liuile de  lin, cela tient i ce que le beurre 
ou le lait ont  étB additionnés de beurre  de  coco ou d'huile de lin. 

D o s a g e  de la s n i i l o n i u e  d n i i s  I c s  t e l r l c t tcs  no c l i e  
e o l n t .  - h l .  lIE?itt:ZItl) (Artnales de pl~wtnncie  de de j an -  
vier  1911). - Le dosage d e  ln. santoriine dans les tablettes a u  
chnco1;it présente des difficultés parce qu'elle est soluble dans le 
beurre  de  cacao e t  qu'on ne la sépare plis aiskinent d e  cette 
matiere  grasse. 

I.'auteur propose le procCdi: suivant ,  consistant 2 transformer 
l a  saritonine e n  saritoninate de soude, h précipilcr ensuile l'acide 
sanloninique, qu i  est trés peu sol iible da ris l'eau, Iégèreiiient solu- 
l ~ l c  dans l'éther, plus soluble dans l'alcool, très soluble dans le 
chloroforme. 

On prend plusieurs tablettes. qu'on pulvérise et qu'on traite 
d a n s  u n  ballon p a r  1Nccc. d 'un  iiiélange ù'éltier et de  diloro- 
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forme (4  parties de chloroforme et 6 parlies d'éther.) ; on agite ; 
au  bout d'une heure, on décante s u r  u n  filtre sec ; on ajoute s u r  
lc dépUt 50 gr. d u  iuélnnge éther-chloroîorrne ; on agile ; or1 
verse le eonknu  du  ballon s u r  le filtre; on lave le ballon plu-  
sieurs fuis avec 10 gr-. du  rri6l;irige étlier-cliloroforiiie ; on verse 
chaqwfftiis ce liqiiide s u r  le filtre ; le filtrüt~im est soumis ù I i i  

distill:ition ; on ajoute nu rhsidi: butyreux 30cc .  d'une solution 
dc soudc B 10 p .  100 et 5cc.  d'alcool k 96" on chauffe au  bain- 
inarie bouil1:lnt ,jusqulN saponification c:oiripli:te ; on dissout le 
snvon foinié dans ZOOce. d'eau chaude, e t  l 'on a,joute ensuite 
50 cc. d'unesolution de chlorure de sodiiini H 25 p. 100 ; on con- 
tinue A chaufYcr jusqir'h s iparat ion du snvon ; après refroidisse- 
nient, on filtre ; or] recueille lc savon, qu'on malaxe avec de l 'eau 
sd6e e t  qu'on expriiiic chaque fois; les liquides réunis sont  
additionnés d ' IR1 dilué jusqu'8 réaction franchement acide ; on 
évapore h siccitk au  l~nin-rriarie ; on reprend le résidu p a r  50 gr. 
du mélange éther-chloroforme ; on filtre ; on lave t e  résidu avec 
d c  ~ o u v e l l e s  portions d u  mélange kttier-chloroforme; on kva- 
pore ; on reprend deux fois le  résidu par  5 cc. d'alcool ; on Cra- 
pore le liquide alcoolique au bain-marie bouillant : on dcss&che 
clans uri exsiccateiir eri presence de l'acide sulfurique, et l 'on 
pése ; l e  poids rlii résidu, iriulliplié par  te coefficient 0,812 donne 
I n  teneur en snntonirie des ta1)leltes mises cn ceuvre. 

Ce procéiié a donne dcs rCsultnts exacts avec tlcs tablcttcs con- 
tenant un  poids connu de  snntonine. 

\'RI-latioua clc IR t e r ~ c m e  tlc p l t i * i c i i imn  p l a i i t e s  r i i éd i -  
e i i in lco  cm pr io ic ipcn  ac t i f s .  - M. J. RI:iL.\I.\SN (Journal  
s i i i sse d~pknvrncicie,  2912,  p. 6). - Les années 1'309 et  1 9  10 ayan t  
d é  pluvieiises, tiiiniides et froides, 1'niil.ciir a rechercli6 si plu- 
sieurs plantes (;icoriit, belladone, colchique, digitale, seigle 
ei,goté), ricoltées pendant ces années contenaient autant  de prin- 
cipes actifs que  dans les années norinales. L.P tableau suivant  
iridique le rPsull.at tlcs essnis qu'il a elTectu6s sur  des plantes 
i.6cult6es d l n ;  les tn: i1.i en l ra i t s  et au m':iiie d e g é  de maturité.  

L'auteur atlritiue la diniinulion (les principes actifs, non h 
1'hurnidit.i elle-rn6iric, mais k I'nlnisseinerit de Iii  t.ernpérnt,iirt: e t  
i la diminution de l'intensité luinirieuse qui sont 1ü conséquence 
d e  la pluie. 
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E w a l  #lui CHIIIPI~FC. - JI.  \jr. LEx;! (I>i~a~.tnnceutisciieZeit. ,  
191 1 ,  p. Ki t ! .  - L e  po in t  de f'iisioii sera i t ,  t i ' i~prés  I ' i~uteur ,  un 
crit!ii.ium trCs impor t an t  p o u r  a p p r t k i c r  la purctd d u  coriiplirc. 
I A a  rolation op t ique  es t  d e  iiioitidi,e va l eu r  ù ce point d e  vue,  Ics 
i i i ipuretés q u e  contient le camphre r:oritributint ordiii:iireinent A 
a i i ~ n i e r i t e r  le pouvoir  i-ot;iluire; I ' e s a i  pol;iriiiiétriqiie perinet 
tontefoie d e  savoir  s i  l'on s e  t rouve  e n  p r i s ence  d u  cnrnphre natu- 
re l .  Iiri bon moyen d e  recorinailre In pure t6  d u  cariiphre consiste 
dans I'ürinlyse d u  résidu de  la volati l isalion,  n i i ~ i s  il cleiiiande 
t r o p  de  t cn ips .  On ne peut  guèr t i  ri:coriiinander l a  transfoi!in;ition 
e n  osyi r ie ;  liieri qLie 1';iuieur a i t  perfectionné cette ni6thoile au 
p o i n t  d 'oli lenii i ir i  rendcinent corresporii lant !)3 p.100 rlii rende- 
m e n t  tliboriquti, il consicii:re ce t  6car t  coinine é t a n t  encorc trop 
inlport; int .  Ln  coloriitiori rougc que donne  le can iph re  avec la 
~ : i i i i l l i ne  IlCl p e u t  assurérnerit s e rv i r  & cnr;ict6iiuer le caiiiphre 
ri:iturel, tiiais cette rEaction n. nioiiis d e  va l eu r  q u e  l'einploi dc 
11C1 p u r  à 38 p.100. 1 , : ~  q u : ~ n t i t é  d u  résidu i n w l ~ i l i l e  oliteiiii diiris 
10 p i ~ r t i e s  d e  cet  ac ide  conceritrP: e s t  u n  h o n  indica teur  de  la 
puvctd d u  ca i i iphre .  E n  f ihé r i i l ,  on  p e u t  d i r e  qu 'une  seule rcac- 
tioii es t  irisui'fisanle p o u r  doriricr des  indica t ions  précises et que 
c'tiit sc:ulcnient. p i -  I'cnseiiilile d e  p lus ieurs  r'é:ictions qii'ori peu t  
6li.e i'diLiC s u r  I;i va leur  i7Cclle d'lin ?cliüiitillon d e  caniplire (leter- 
1rii1i6. 

A. IL 

TFI IB I~~  c i i  criii et cii ceiidi-6,s alc qa ic lq i i cs  e\t~-:ails.  
- MJI. K .  C ,  ALIAEN et T h .  III1E\\'lS ( I ' l i n~~ t~z i r ceu t i c r i l  J o u r n a ( ,  
101 1 ,  I l ,  p. 172). 

I<au B 100-1050 
- 

Alo&s des B;irtia~li~s . . G , Ï i  p .  100 
Ilellarioiie (acoolicl~iej . Y1.7 - 
Cascnra sagralla.  . . 13,32 - 
1 1 i 1 1 .  . . . . 33.1 - 
Coloquirite . . . . i4.81 - 
Ergot  tlc seiglt. . . . 22,5 - 
F?vc de Calabar. . . 9.51 - 

Gcnlirine . . . , . 25.1 - 
J a l i i p .  . . . . . 25.58 - 
Jiisi~~iiaiiie . . . . 23,89 - 
Noixvoiniqiie . . . W,13 - 
O p i i m  . , . . . 22,IG - 
IIiInnIiia.  . . . . 10.34 - 
Rbgl isse . . . . . :33,.?4 - 
1IIiiil)ai~be. . . . . 1 ;3 ,G/t  - 
Stramoine . . . . 2%.1:1 - 

Slro;iliantiis . . . . 4,89 - 
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Dosage da soufre et du phosphore dans l'urine. - 
MM. WOLF et OS'I'I31BEIU; (f i iocliemiscl~e ZcWci~vif't, 2010, 
p. 429)  - La mithode proposée par ces auteurs  corisiste ii oxy- 
der la rnetiiire organique, d'abord par  AzO"1, puis p a r  un mé- 
lange de riitrale de cuivre et de chlorate de pchsse .  

Après évaporation de l'urine, le rssidu r s t  additionné de 20 cc 
d'.Az0311 fumant, jusqu'à ce que les vapeurs nitreuses qui se 
dtçagcnt aient d iminué ;  on ajoute une nouvelle quantité d'acide 
si c'est necessaire ; on transvase In solution dans une capsule d e  
porcelaine conteriant 20cc. d'une solution préparGe avec 200gr .  
de ~ i i t rn le  d e  cuivre e t  5Ogr. de iiitrate de polrtsse pour 1 litre 
d'eau ; on 6viipore sixiti:, et  l'or] incinère le résidu a u  rouge 
sornhre; iiprés refroirlissernent, on dissout les cendres H chaut1 B 
l'aide d'llCl dilué a u  quar t  ; on trurisvasc la solution dans u n  
ballon avec 150 cc. d'eau, et l'on fait houillir pendant u n  quar t  
d'heure; après  refroidissement e t  repos de plusieurs heures, oii 
filtre; on ajoute au filtr;itum du clilorure de bnryuni, qu i  préci- 
pite le siilftite résultant de  l'oayrliition d u  soufre ; on sépare p a r  
filtration le précipite dc  siilf:~te de baryte ; on ajoute au fillraturn 
50'112, afin de précipiter I'exciis d e  sel d c  baryum ; on filtre de 
nouveau, et, daris le nouveau filtratuin. on dose l'acide phospho- 
rique par  la méthode rriolybdique. 

Doange  de I'moItl<: r i r i q n c  dnnn l'urine. - 31. l'IL- 
ZOKSO (Hollelt ino chirnico farmaceutica,  191 1, p.  238). - Le 
prockdé que  propose l 'auteur r,epose sur  I;I propri0ttique posçGde 
l'iode d'oxyder l'acide urique et de le transforiner en :illox;~ne et 
u r k ,  t,andis qu'il se ti.ansf'orrne lui-rii$irie en ncidii iotlliyili~ii~iie; 
la réaction se produit d'aprEs l'équation suivante : 

C"I';\ZW' + ZII'O + 21 = C ' I I ~ I Z ~ O '  + CO(r\zl12)"- 3111 
acide ur ique alloxane urée 

On coiniiipnce par clarifier e t  dkolorer  l 'urine d:iris I;qiielle o n  
d0sii.e doser l'acihe u r ique ;  i cet ell'et, on preritl 100cc.-d'urine, 
qu'on porte R I'é1)iillition ; alirks refrniilisst:rrierit, on cnrriplkle le 
volunle de  100 cc., et l'on filtre s u r  du noir anirrial; on ajoute 
B 200 cc. du filtratuin 50 cc. de solulion aqueuse d'hyposulfite d e  
sodium KI20 ; on ajoute alors une solution d'empois d'arriidon, 
puis, goutte à goiitte,de la solution d'hyposulfite juçqu'k dispari- 
tion de la couleur bleue. I h  rioinbre de cc. d'iodi: ernploy& on 
ri:tranche le nnirihre de :c. d e  solution d'hyposulfite: In diITéreiii:e 
est le nombre de cc. d'iode utilisks pour l'oxydation dc  I'iicide 
urique. En rnultiplinnt ce norribre par  O , O ' c l ,  on a I i i  qiiantitt': 
d'acide uiiqiie contenue dans  2 litre d'urine. 

Si I'acitle urique forme u n  sbrliment dans l 'urine, on chnuffi 
au bain-marie h 100" 1:iOcc. d'urine avec 2 g r .  de i:arbonnl.e 
de sodium jusqu'h dissolution du dépc>l; a1)rès reîroidisseiiient, 
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on compléte le  volume de 150 cc., e t  l 'on filtre sur  du noir 
animal .  

Si l 'urine est alburriirieuse, or1 en prend 150cc.,  qu'on addi- 
lionnc de 2 gr. de chlorure de sodium ; on ajoute quelques gouttes 
d'acide acétique ; on chauffe au  hain-marie pendant 112 heure ; 
aprEs refroidissenient, on complEte 150 cc., e t  l'on filtre sur  du 
noir animal. 

Détermination de  la vmlcor de la racine et dn 
s u e  de rkglisne. - Mlle ELIA EIlIKSON (Pharn~aceu~ische 
Zeit., 292 1, p. 21 0). - Le goiît sucré caractéristiqut: de la  racine 
cl tlii suc d r  rkglisse est dl1 trois cnrps s 1 1 d s  : d'ahord la 813.- 
cyrrtiizinc, puis le saccharose et  enfin le glucose. I'our ;~pprEcicr 
la drogue, le dosage de In glycyrrhizioe tient donc le premier 
r a n g ;  pourtant les quantités des deux autres substances sucrées 
sont assez importantes pour qu'on soit obligé de  les prendre aussi 
en corisidkratiori. 

Pour  le dosage des substances sucrees, l 'auteur conseille d'opé- 
re r  de la rnariikre suivante : 

1 0  On déterrriine d'abord le glucose L l'aide d e  la liqueur de 
Fehling k froid en laissant en contact pendant 15 heures;  

2" On filtre, afin de separer l'oxyde cuivreux précipité ; on 
chauKe le filtraturn peridarit quelques instants, et l'on dose le 
saccharose ; 

3 0  On filtre de nouveau, et, dans  le filtraturn, on détermine, 
aprks urie 6hullition prolongée dc la liqueur dc Fehling, l'acide 
glycuroriiquc résultant du  dkloublement de  la glycyrrhizine. On 
pr6p;~r.e I:t suhslance analyser soit en t r a i t m l  p:tr percolation la 
poudre dt: réglisse, soit en dissolvarit le suc. 

1)'nprés l'auteur, les quantités de substances sucrcks sont trFs 
variiibles dans In réglisse et surtout dans  le suc.  Elles oscillent 
entre 6 ,4 ! )  ct 8 , l n  p.lOO dans la racine, et entre 9,85 etS3,0 p.100 
dans le suc. 

II senihle que la glycyrrhizine subit des transformations au 
cours rle la préparation du  suc. 

A. B. 

Daanpe de l'acide oriqae clans l'urine, l e  sang, eta. 
- 31 le Dr AIiPL~ECIl'F (Berliner kliuische Il'ochensrhri/t, i 9 1 1 ,  
p .  63). - 1,'auteur prend, d a n s  une capsule d e  porcelaine, X c c .  
d'urine, qu'il chi~uffc au  bain-marie et qu'il réduit à. u n  volume 
d e  3 CC. environ : l 'urine ainsi concentrée est introduite dans un 
tuhe A centrifugation à fond arrondi et pourvu de deux traits;  on 
a,joote de l'eau ,jusqu'au trait  inférieur et urie solutiori s;rturée d e  
chlorhydi-ate d'arrirrioniaque jiisqu'au trait  supérieur;  on centri- 
fuge pendant 3 g 5 minutes, suivant la vitesse de  l'appareil ; on 
décarite le liquide limpide qui  surnage le dépOt amorphe,  jaune- 
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hrurihtre ; on verse sur  ce dépot 5cc. d'une soliitiod de sulfate 
rl'nniinurii:iq~~e, et I'ori centrifuge de  nouveau;  pour  :tvoir un 
tifipût d6pniirwi r i t :  r:lilore, on rkpète encore une fois le 1;iviige. Ide 
scidiment est constitué par  de l 'urate d'arninoniaque ; on le 
riiélange avec I Occ. d'une solution de carbonate d e  soude ù 1 p.100 ; 
on ajoute a u  niélange 5 cc. de SOiII? ; on  chauffe jusqu'à ébul- 
lition, e t  l'on titre rapidement avec une solution de  perrii:in- 
p n n t e  de potasse, qu'on ajoute jusqu'à coloration violette. 
Chaque cc. de soliitiori [II: periiiangan;ite cori-csponcl B O gr.70 
d'acide urique. 

Si l'urine contient de l'albumine, or1 doit préalablerilent 
l'en d6b;irr:isser e n  In faisant bouillir après addition d'acide 
acétique. 

On prockde de  rriêrne pour le dosage de  l'acide ur ique dans le 
sana cju clans les autres  liquides de  l'organisme. 

Ersrscnca d'anis ancienne. -hl. 11. RSAl'F' (Südd. Apothe- 
A-erZeil., 1'3Z 1, p .  109). - Lorsqucl'essenced'anis esttrés ancienne, 
son poids spitcilique varie  et devient plus fort ; de plus, son 
pouvoir rotatoire se  modifie ; elle devient lentement dextrosyre 
de lévogyre qu'elle é ta i t ;  les points de  fusion et de cristallisa- 
lion diiriinuerit, tandis  que la  soluliilité dans l'alcool fort et 
dilué augrriente ; i l  y a diminution de  la quantité volatilisiible 
lorsque l'essence est chaufEe h 100 degrAs nu bain-niarie ou à 
l'étuve. 

L'Bchantillon analysé par  l'auteur, e t  qui Btait u n  produit 
datant de  23 ans, ne contenait plus ni aldéhyde, ni acide ani- 
sique; il estime qu'on doit attribuer ces changements la traris- 
format.ion de  I'anéthol e n  isoiinéthol ou dianBthol liquide 
(Ciolli20)e. A. B. 

Précipitation de I'aiuniiae. - J I .  W.  E .  TAYLOR 
(Pharmaceutical Journal, 2921, 1, p. 67%). - L'addkion d'am- 
moniaque $ la solution bouillante d'alumine donne un prkcipité 
gélatineux, difficile à laver ; on  obvie à cet inconvénient en fü i -  
sant la précipitation h 660 : on obtient un  précipitk grenu,  d e  
filtration facile. A .  D. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Décoloration des huiles d'olive en  Italie.- I l  résulte 
d'une communication faite par le Consulat de France Florence au 
rninisthre des affaires elrangCres et publiée dans les Annales des f i l-  
si/icr~tion.s d e  juillet 191 1, qu'en Italie le cousorrimaleur ruauifesle de 
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plus en plus ça préference pour les huiles d'olive limpides et  de cou- 
leur ltigkrerncnt anibrbe, sans qu'on ait réussi A lui faire cornprendre 
que les 1iiiil~:s naturelles ont une couleur jaune d'or et  qu'on est obligi? 
de les sournettre U des rriunipiilations cliiniiqiics pour les rlndrc. presque 
incolores. Les producteiiis se sont donc efforces de satisfaire au goht du 
consomrriateur, tout en s'appliquant k rester daris la liiriite de la lega- 
l i t @ .  Gcnt!ralerneril, le proctdé auquel est soiimise l'huile eonsislc en 
un t .rai tr i i i~nl par l'acide citrique ou l'acide liinrijqiie ; c'est ce dernier 
cliii est le plus employk; pour les hiiiles trea coiorkes, on en aloute 
Eip.,i00; pour celles de iiiouenne coloration, 3 p .  100;  pour les inoins 
colorées, 1 h 2 p .100. 

Si l'ou doit Lriiitcr 100 kilos d'tiiiilt:, ciri fait dissniirlre à rrciiil I'aciilr 
tannique dans 25 litres d'cau potable ou de pluie ; on nlélarige en agi- 
tant  vivenient pendant 15 minutes;  on laisse reposer pendant une 
demi-heure ; on verse le mélange dans  un autre récipienl, e t ,  3 lieuses 
aprias, on le transvase dans le premier ; 3 jours apres, on peut 
dccanter. 

On peut encore obtenir une bonne décoloration en faisant tonibcr 
l'huile, finement pulvérisée en pluie, d'une liaiileur rie (i ini~tres,dans 
un rt'cipient reinpli aux deiix tiers d'eau potable;  de ce rtkipient, l'eau 
s'écoule daris IUI reservuis où elle est rr:i:ut:illie. (:c prnc:titlé doune II ri 

bon resiiltat si l'on 0 p i . r ~  en  plein air et sous I'aclion dcs rayons 
solaires. 

Concouims pour In  d&oouverte d'nne i i i&thude de  
dosage de ln quinine duna, le quinquina. - Le l ' r em-  
,7er h7inahond de K a n d o e n ~  (Java, Indes néerlandaises) offre un prix 
tlc W O  florins à I'üuteiir di: la ineiileurc méthode de dosage de la qui- 
nine dans  l'écorce de quinquina. 

[,es ri~sii l lat .~ oblr:rius par la  inétliritie indiqii6e doivent. st: rauprocli~r 
nutant que possible de la teneur ré*:lle en quinine, et  la precision du 
procPtié doit t t r e  telle que des essais an:ilogiies, pratiques sirr un mime 
6cliantillor1, ne peuvent donner des écarts dt.passnrit 0,2p.100 (soit deiix 
Oixiérnes) 1.a tliiree e t  les frais d'exc!cution seront egaleinent pris en 
i onsidération. I x  mode opératoire est exige dans ses moindres 
dSiails: 

Les rni.riioircs, rédiges en francais, a l lemand,  anglais ou néerlandais, 
tloivenl i:tre adressés, dans le délai d'un an,  a u  secrétaire du I'reanger 
i i - inabond,  Iiaridoerig (Irides). 

Ils doivent être écrits par une personne autre que l'auteur et porter 
une épigraplie. Une lettre cachetée ti la cire portant la méme épigraphe 
que le iiiérnoire sera jointe;  elle scni'errriera le nom e t  l'adresse de 
l 'auteur. 

1.e nom d u  lauréat sera proclamé et  la piiblication du mEmoire se 
[rra é~enti iel lement par le Coniite. 

IJrie ihiiirriission, r:oniposée de M \ I .  les proft:sseiirs Vari Ilorriliourg 
et  Sctiovil,~i'Ctreciit, el du 1)irecteur de culture du quinquina ti Java, 
esaiiiinera les travaux envo'es. 
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Arrèté désignant les iaboratoiren agréés pour 
l'analyse des Cchantilloiis d'engimcris. - Le Journal 
officiel du 10 septembre l 9 i l  publie un  arrété du ministre de  I'Agri- 
culture en date du 7 septembre 1911 désignant les laboratoires agrees 
pour I'analysc des échantillons d'engrais prt!leves en vue de la repres- 
sion des fraudes : 

Station agronomique da la Somme Amiens : Somme, Oise. 
Station agronomique d'Arras : Pas-de-Calais. 
Station agronomique d'Auxerre : Loiret, Nièvre, Yonne. 
Laboratoire municipal de Beaune : Ain, Côte-d'Or (arrondissement 

de Beaune). 
Laboratoiri? departemental annexé à l'Institut agronomique de  

Franclie-Corritt! :I Reoariqon : Doiih,  Jura,  territoire de  I3elfnrt. 
Station agronomique et œnologique de Loir-et-Cher Blois : Loir- 

et-Cher. 
Station agronomique de Bordeaux : Charente, Gironde, Dordogne, 

Lot-et-Garonne, Landes, Basses-Pyrtnees, Charente-Inférieure (arron- 
dissement de la Rochellej. 

Station pomologique de Caen : Calvados: Manche. 
Station agronomique départementale, agricole et  viticole de Châlons- 

sur-Marne : Ardennes, Marne. 
Station agronomique de Chartres : Eure-et-Loir, Orne. 
Laboratoire municipal de  Chiîteauroux : Allier (arrondissement de 

Montluçon). Cher, Creuse, Indre. 
Laboratoire municipal de  Clermont-Ferrand ; Cantal, Corrèze, Piiy- 

de-Ddme. 
Stalion agronomique de Sabne-et-Loire à Cluny : Saône-et-Loire. 
Laboratoire agricole de l a  Meuse ii Commercy : Meuse. 
Laboratoire de  I'lnstilut œnologique de  Bourgogne A Dijon : 

Coted'Or (moins I'arrondisserrierit de Beaune), Ilaute-Saiine, Ilaule- 
Marne, Aube. 

Laboratoire municipal de  Grenoble : Hautes-Alpes, Iskre. 
Station a ~ r o n o m i q u e  de l'Aisne à Laon : Aisne. 
Laboratoire municipal de  L6zignan : Bude, Pyrenées-Orientales. 
Station agronomique de Lille : Nord. 
Laboratoire municipal de Lyon : DrUme, Rhone, Savoie, naute-  

Savoie. 
Laboratoire municipal du Mans : Swthe .  
Station agronnmique des Bouches-du-lihàne i Marseille : Bouches- 

du-Rhbne, Corse, Vaucluse. 
Station agronomique et  lahoraloire départemental de Seine-et-Marne 

;I JIelun : Seine-et-Marne. 
Station arriologique de Montpellier : Hérault, Tarn .  
Station agronomiqiie de Nancy : Meurthe-et-.\.loselIc, Vosges. 
Station agronomique de Nantes : Loire-inferieure, Maine-et-Loire, 

Morbihan, Vendée. 
Laboratoire municipal de Nice : Alpes-maritimes. 
Laboratoire municipal de  Nimes : Ardkche, Gard. 
Station agronomique de l'Est, 34, rue de Lille, A Paris : Seine. 
Laboratoire départemental d'analyses agricoles de la Vienne Pol- 

tiers : Deux-Sèvres, Vienne. tlaiite-Vienne. 
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Stat ion ngrononiique e t  laboratoire  rli!partcmental du FinistGre 
Quimper : Finistére .  

Laboratoire  municipal  d e  R e n n e s  : Cotes-du-Sortl,  Ille-et-Vilaine, 
Mayenne .  

Laboratoire  munic ipa l  d e  Rodez : Aveyron,  Lot. Lozère. 
Stat ion agronomique  d e  l a  Seine-infér ieure A Rouen,  Eure, Seine- 

In fé r ieure .  
Laboratoire  munic ipa l  d e  S a i n t e s  : Charente- inlkr ieure (irioins l'ar- 

rond issement  de  la Ilochelle) 
1,aboraloire munic ipa l  d e  Sa in t -E t ienne  : Allier (moins  I'arrondisse- 

m e n t  d e  hlont luçon),  Loire, Hau te -Loi re .  
Laboratoire  munic ipa l  d e  Toulon : B a s s e s ~ h l p e s .  Var. 
Laboratoire  municipal  de Toulouse : Arihge, Haute-Garonne,  Gers, 

Hautes-PyrenBes,  Tarn-et-Garonne.  
Laboratoire  d é p a r t e m e n t a l  d 'analyses agricoles  d'Indre-et-Luire (u 

T o u r s  : Indre-et-Loire .  
S t a t h n  a g r o n o m i q u e  d e  Seine-et-Oise & Versailles : Seine-el.-Oise. 
Art .  2. - Les frais  d'analyse s e r o n t  payes  a u x  laboratoires  susvisés 

q u i  n e  son t  pas agreés  e n  merne  t r m p s  pour  l'ana-lyse des denrées ali- 
menta i res  raison de 10 fr .  p a r  échant i l lon d 'engrais  soumis h leur 
e x a m e n  pendan t  l ' année  1911. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Noiis i n f o r m o n s  n o s  lecteiirs qu'en qual i t6  d e  secrétaire  général du 

Syndica t  des  cliiinistes, n o u s  nous  cl iargcons,  lorsque les demandes et les 
offres le pe rmet ten t ,  d e  p r o c u r e r  des chirnistes a u x  industriels qui en ont 
besoin e t  des  places a u x  chiiiiistes qui  s o n t  à l a  recherche d 'un  emploi. 
Les inser t ions q u e  nous faisons d a n s  les Annales s o n t  absolument g r a  
tu i t e s .  S ' adresse r  & M .  Crinon, 45, rue  T u r e n n e ,  Paris, 3 0 .  

S u r  l a  d e m a n d e  d e  M. le sec ré ta i re  d e  I 'Association desanc iens  diives 
de l ' Inst i tut  d e  ch imie  appliqiiee. nous i n f o r m o n s  les  indiistriels qu'ils 
peuven t  aussi  d e m a n d e r  des chirnistes e n  s ' ad ressan t  à lui,  3, rue 
Michelet, Pa r i s ,  6'. 

L'Association arnicale des anciens elt>rrs d e  l'Institut national agrono- 
mique est a même cliaquc :iiini!e d'oirrir a MM.  les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours ile plusieurs ingt'nieurs agronomes. 

l'riere d'adresser les detuandes au siege social de l'Association, 46, rue 
Claude Bernard, Paris, 5'. 

L'Association des anciens 6 l i . w ~  du laboratoire do chimie analytique de 
I'Unirersil& de Genkve nous prie d e  faire savoir qu'elle peut offrir des 
ctiirriistes capableq e t  rrperinieritl;s dans tirus les di~rnaines s e  rattachant 

la chimie. - Adresser les demandes à 1'Erole d e  chiiiiie, a Genbve. 

d 'omaiion pour cause de double emploi : l e  un four de A VENDRE Fourguignon et Lcelcrc pour rrousetn d o  (30 niiliim. avec 
trcipied e t  chalumeau ; 2" un four à coupeller de I'errot ; 3 0  un scicctiari- 
rn8lr.e Laurent. grand irioiiéle, avec brùleurs  it 2 becs et  5 tubes j.2 de 
O m .  PO, 1 d e  O m. 30. 1 d a  0 m. 4 0  et 1 de O ni. 50) ; 40 uno balance dii 
Curie pesant 500 g r .  - S'adresser à M. Barbier, 8, placo d e  la Bourse, h 
Marseille. - 

Le Gkrant : C. CRINON. 
C 

LAVAL. - I Y P R I Y E R I B  L. A A R N ~ O U D  ET CI*. 
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[le 5p.lOO d'llC1 ; le résidu insoluble dans IICl est sounijs au 
même traitement que ci-dessus. La désagrigation est alors coiil- 
plkte, et l'on obtient finaleiiient : 

i0 IJne solution ciilorhydrique A ,  contenirrit Ics terres rares, 
avec TiO" Zr02 ,  Fe, etc ; 

2" Lin residu insoluble B, qui rie conlicnt plus que TiOt et 
Zr02  avec des traces de silice et de c113ux ; 

3 0  Une solution alcaline C,  contenaiit .\l'O3, SiOB et tout l'acide 
phosphorique du niirierni. 

II et (: sont iinalysés par  les procédés ordinaires ; je ne m'okcu- 
periii que de 1~ solut,iori :\, pour litquelle j'ai adopté une marche 
un pcu di1'f'~lireriLe ries méthodes lialiituclles. 

Cette solution (débarras4e au heso:n de 1%. Cu, etc., si le 
niinerrii contenait des çulfures rnatalliipes)! eçtétenduejusqu'àce 
qu'elle contienne eznctem~nt 4p.100 d'IIC1, puis traiike à chaud 
par  l'acide oxalique en cristaux, à raison de 4 g r .  par  200 cc. de 
liqueur, et aliündonnée a u  repos peudant deux jours ; on a ainsi 
une liqueur contenant TiW, %i.U2, Fe, etc . ,  qui est analysée par 
les méthodes usuelles, e t  des ouûlates de terres rares, qui, aprés 
lavage à I'eau oxalique, sont siichés, puis grillés dans un large 
Lê t nu-dessrii~s de 500". 

Les oxydes obtenus sont repris pi. Aï;0311 coriceritr&, qui les 
dissout aisément ch:iud ; si le liquide reste trouble, on I'iiclair- 
cit facilerrienl par addition d'un peu d'eau oxygknée pure (per- 
hydrol de  Nerck amené à 10 vol. d'oxygène). 

1.a liqueur limpide est évaporée h siccite dans une etuve à 130" 
jusqu'à disparition de vappurs acides ; le résidu est redissous 
dans 1 5 0 c c .  d'eau pure, et l'on sépare le thorium par la méthode 
d e  Wyrouboff cl Verneuil p a r  double précipitation (1) à l'eau 
nxygSnPe. Comme l'eau o x y g h k e  ordiriaire contient presque tou- 
jours de l'acide phosphorique qu'entraîrierait le thorium, il faut 
employer de I'eau oxygéniie pure,  avec addition d'un peu de 
nitrate d'arnrnoniaque, nfxessaire surtout dans la seconde préci- 
pitation, car le peroxyde de thorium forme aisément des solu- 
tions colloïdales et n'est bien précipi16 par  l'eau oxygénée qu'en 
présence de sels rninkraux. 

Le thorium étant séparé, le filtraturn est amené 500cc. dans 
un h l l o n  jniigk. L'enseinble des terres rares est précipité par 
I'arrirrioniaque daris 200 cc. (Ogr.5 de minerai) et pesé;' sur 
100 cc.,  on dose le cérium voluiriAtii yuerrient par  la méthode de 
Job a u  bioxyde de plomb (2), et les terres yttriques sont dosees 

(1) Comptes rendus. t. 426. 1898, p. 340 
(2) Comptes rendus, t. 128, 1899, p .  101 
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en bloc sur  le reste de I R  liqueur par la m6thode classique des  
sulfates doubles potassiques ; on obtient fin:ilement, par  diffé- 
rence, les oxydes de  lanthane et des deux didymes. 

J'indiquerai. pour terminer, les conditions pratiques d a n s  
lesquelles doit être appliquée la méthode de Job à la solution 
nitrique des terres cériqiies et  yttriqiies ohtenue ci-dessus, avec 
nitrale d'ammoniaque en escEs, qui ri'apporte aucun trouble daris 
la méthode. 

Cette solution est évaporée presque ZI siccité dans un Lecher 
sur bain-marie, additionnée de 10cc. d'Az03H et  de  3gr .  de 
I J t i O ~ c s t i n é  h transformer tout le cérium en CcO" on laisse 
digérer à froid pendant une heure en agitant de temps en temps;  
on traite de même un poids connu de  nitrate arninoniaco-chique 
contenant autant  que possible la m&me quantité de cérium que 
l'essai ; les deux liqueurs sont filtrkes sur  amiante dans  des fioles 
coniques, en se servant d'AzOqlI p u r  coiiirrie liquide de lavage ; 
l'essentiel est de  ne pas laisser passer In  moindre k a c ~  de  Pb02  
dons les filtrata; lc mieux, pour y arriver, est d'employer u n  
tube de lllair avec une  épaisseur de Scentim. d'amiante en 
bouillie fine ; on  verse dans chaque fiole de l'eau oxygénée très 
étendue ( B  Ovol.5 d'osygkne environ) jusqu'h décoloration exacte 
de la teinte jaune due ti Ce02; le point précis, correspondant à la 
transformation exacte de Ce02 en CeSO" s'obtient en cornparant 
la teinte du liquide des fioles à celle d'un mtirie volume d'eau 
pure contenu dans une fiole identique. La comparaison des 
volumes d'eau oxygénée employés dans l'essai et le titre donne 
dans ces conditions le cérium de l'essai avec beaucoup d'exac- 
titude. 

Ln marche précedente, appliquée h un  s:ible monazité enrichi 
provenant de Madagascar, m'a donné les résullats suivants : 

Oxyde de thorium (Tho4) .  . 
- de cérium (Ceoz) . , 

- de lanthane, didimes 
Terres ytlriques . . . .  
Zircone (Zr03). . . .  

. . .  Oxyde de fer (Fe20" 
Alumine (A1203) . , . . 

. . . . .  Manganése. 
. . . .  Magnesie (Mg01 

. . . . .  Chaux(Ca0) 
Acide phosphorique ( P O 5 )  . 

. . . . .  Silice(Si02). 
. .  Acide titanique (TiOS). 

. . . . .  Perteau feu 

. 5,5p.Z00 

. 52,6 - 

. 22.0 - 

. 0,8 - 

. 1,6 - 

. 3 , i  - 

. 0,s  - 

. traces 

. O.Bp.100 

. 0,s - 

. 23,s - 

. 8,8 - 

. 6.7 - 

. 0,4 - 
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Sur nue réactloo de In apni.tkiue, 

Par JI. A .  Junissm,  
Professeur à I'Universitb de Libge. 

Au cours de  reckierclies eîfectiiées à la suite d'accidents signa- 
lés en Belgique et  attribués 5 la dispensation d 'un sel d'alcaloïde 
très actif, qu'on aurait  confondu avec le sulfate de  spnrt6irie, j':ii 
eu l'occasion de constater que la spiirtéine se caraclirise par  une 

réaction sensible, qui permet de la distinguer de la plupiiit des 
autres alcaloïdes. 

Le Codex de 2908 spécifie que,  si  I'ori pro.jetLe uri fi.;igineiit d e  
sulfate de spartéine daris d u  sulfure d';immoniuin sulfuré, i l  se 
développe bientUt une coloration rouae-orangé persistiinte. 

Cette réaction avait été appliquée déjH par  Solciaini (1) dans 
une Etiidc s u r  les alcaloïdcs rct i r ts  du Lupinus n l i w  ; cn rkiiliti., 
elle n'est pas très sensible. L'essai donne des résultiits plus satis- 
faisants si I'on opére de la nianière suivante : déposer, s3r une 

bandelette de papier à filtrer, 0gr.01 de sulf;ite de spartbine; 
liurriecter les cristaux au  moyen d 'une goutte de sulfure ainrrio- 
nique jaune et dessécher h la température ordinaire ; L mesure 
que I'iivaporation s'effectue, appara î t  su r  le papier une tache 
I~run-kerrrihs. Il semble donc que la coloration se inanifeste sur- 
tout en l'absence de l'eau, e t  le soufre cxistant en excès dans le 
polysulfure paraî t  exercer une action spéciiile sur  la spartéine, 
car,  s i  l'on évapore au bain-marie une  solution éthérée de cette 
base, préalahlernent additionnée de soufre, le résidu est coloré en 
rouge-brunâtre. 

Dans ces conditions, l'essai donne des résu1t:its moins nels que 
Iursqu'on fait usage du sulfure a i i~monique  jaune, miiis i l  n'en 
est pas  de mSme lorsqu'on opère comme suit : on dissout, d a n s  
le rnoins d'eau possible, quelques ceritigr. de siilfale de spnr- 
téine, puis  on ajoute un léger exci:s d'hydrate sodique ; on agite 
le liquide trouble avec environ 10 cc. d'élhcr, et,  lorsque le clis- 
solvant s'est entihreriient separé, on cltkanle soigiieuserrierit I i i  

solution éthérée de  spartkine, qu'on introduit dans un tube 
essais bien sec. II importe d'éviter que  de l'eau se milange 
l'éther lors de  la décantation. On additionne alors cette solution 
é t h h - 6 ~  de  Ogr.O1 h Ogr.02 de soufre sec, et I'on agite forlem~nt 
pendant une minute ;  on fait  passer dans  le liquide un courant 
d'acide sulfhydrique, qui  provoque bientût l'apparition d'un rolu- 
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mineux précipité rouge vif (polysulfure de spartéine ?), qu'une 
addition d'eau fait disparaître ; Ogr.01 de sulfatc de spartkine 
suffit pour que le pi4cipilé rouge vif apparaisse trés netlement. 
Ki les autres alcaloïdes fixes ou volatils, ni la pjrirline ne se 
comportent comme la spartéine d m s  les conditions indiquées. 

Cependant. avec la coniine, il se produit, lors du traitement 
par l'acide sulftiydrique, un trouble jaune-orangé; avec l'atro- 
pine, on obtient un  précipité jaune. 

La réaction n'en mérite pas  moins, à mon avis, d'étre indi- 
quée dans les Pharmacopées pour la d i a p o s e  du sulfate de  
spartkina, en m h e  temps que les essais déjà prescrits, e t  il est 
important d e  spécifier que ce composé ne se  comporte pas 
comme l'atropine lorsqu'on le soumet au traitement drScrit p a r  
JÏtali (action successive d'Az0311 fumant e t  d'une solution alcoo- 
lique d'hgdrnte potassique). 

I I  n'est guère prohnhle que le sulfate de spnrtéinc puisse être 
confondu avec le sulfate d c  coniine, car,  outre que ce dernier sel 
n'est pas employé corrinie médicament, il cristallise difficilement, 
est hygi-oscopique et ne répondrait pas aux  exigences des Phar -  
rnacopks polir ce qui concerne In teneur en eau, le point de fu- 
sion, etc. 

Dosage. do phosphore dans le vin ,  

P U  M .  JEAN UORXANE,  
Doc:li:ui i s s  sci5nces agronomiques de  l'Institut de Moscou (Z). 

Le dosage du phosphore dans le vin, comme en général dans 
le-, substances orsaniqucs, est une o p h t i o n  excessivement déli- 
cate, qui exige beaucoup de  précautions. La majorité des  
rnmuels de vinification e t  des guides d'analyse recommandent 
d'effectuer ce dosage en opkrant sur  les cendres, qu'on obtient 
ordinairement p ~ r  une calcination à l'air litire de  l'extrait sec du 
vin. Comme l'a indiqué Rerthelot, l'incinération simple ne four- 
nit pas et ne saiirnil. foiirnir: en gI.nPral, des dos;iges e x a h  (111 

phosphore. En efl'et, 1;i cornbuslion n'a pas toujours lieu, (lu 
cornniencernent ,jusqu'h la fin, en prbsmce d'un cxc&s rl'oxygkne; 
d'autre part,  elle peut n'dtre pas  totale;  enfin, la température 
peut n'avoir pas f;t6 siiffisamment élevke et la proporlion d'alcali 
peut n'avoir pas été suilisante pour transformer cn phosphate la 
totalité du pliosphort:. Si la teinpdrature n'rst pas assez élevée, 

(1) Travail üIt'ecluC s u  laboratoire d e  la Station cenologique de  Beaune. 
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l e  phosphore peut s'échapper en partie sous la forme de cornpo- 
sés volatils prkexistant dans la matière ou susr.eptibles de se 
former par  la décomposition des principes immédiats. Si I'oxy- 
gène fait défaut, i une température plus haute, le phosphore 
peut s'échapper en partie ü. l'état d'élément libre, ou bien encore 
à I ' i tat d'acide phosphorique anhydre ou Iiydrati: (en raison de 
1;i formation simultnnée de l'eau, dans In combustion des compo- 
sés organiques). c Les acides phosphorique et  sulfurique formés 
(( pendant la rakinat ion,  dit Berthelot, seront scsceptiblcs, soit 
a d'étre volatilisés, soit d'étre réduits par  le carbone et l'hydro- 
a gène, soit enfin de réagir 2 chaud, chacun sur  les sels formes 
(i par  l'iiutre, I'acide sulfurique d6plaçarit urie partie de l'acide 
u phosphorique d a n s  les sulfates n . 

C)uelqiies auteurs proposent d'autres procfdés pour déterminer 
le phosphcirc daris  les subt,ances organiqiir:~, parmi lesquels on 
peut citer celui qui  consiste 2 décomposer les iriiiLiEres organi- 
ques p a r  voie humide, à l'aide d'hzO"1. 

II  nous semble que ce procédé avec Az03H est susceptible d'oc- 
casionner des pertes en phosphore. 
M. Vcntre, dans son livre Le phosphore dans le  nisi si il et le l i n ,  

constate deux formes principales du  phosphore organique dans 
le vin : l'acide glycérophosphorique et  l'acide diéthylphospho- 
rique ; or, en siipposant rnhrnt: que ces derniers corps existknt i 
l'état libre, ils doivent étre décompos&s par  tZz03tl ; I'acide 
phosphorique est inis en liberté, et,  k cause de  I'insuf!lsance des 
httses dans le vin, il peut se perdre facilement; mais l'acide gly- 
cérophosphorique libre n'est pas connu ; ce sont les sels de cet 
acide qui existent tltiriç le vin ; l o r q u ' o n  cherche à isoler l'acide 
de ces sels par un acide iiiiriéral, on obtient d'abord, comme l'ont 
montré 3151. 1inl)ert et .\struc, un sel acide, qui se décompose 
LrCs facilcrnent rn phosphate acide et en glycérine. La tcitaliti: ou 
iine partie de ces pliosphales peut &Ire rbduiie p;tr le charbon 
îornit! aux  premiers moments de la calcin;~tiori et donner du 
phosphore, qui lirùle et  s'élimine sous la forme d'anhydride 
phosphorique. 

Cctte disparition des phosphates acides sous l'influence du 
charbon foiriié est démontrée par  les exphiences de RIJI. Fleu- 
rent e t  Levi ( I )  qui ,  après  avoir  additionné du phosphate mono- 
calcique de proportions variables de cliarhori de sucre et après 
avoir calciné ces mélanges, ont constat6 urie perte moyenne en 
P2OS de  22,2p. 200. 

(1) Annales de chimie analytique, 191 1 ,  p .  125. 
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, L n  calcination simple, coinrne I'erriploi d'.lzOJII. ciiiise donc des 
pertes int!vitnliles, et ni l'une ni l'autre méthode ne donne aucune 
sécurité parfaite. 

C'est pour cette raison que nous iivoiis ciilployé. sur  le conscil 
de 11. 3Iatliieu, directeur dc Iri Station œnologique d e  Deaune, les 
rnéthodcs delierthelot pour le dosage du  phosphore dans les vins. 

Avant de  décrire le mode op6ratoirc que nous avons adopté et 
d'indiquer les résultats ol~teniis, je me permets de rappeler d 'une 
façon trks rapide lii nature de l'élude de  Berttielot sur  le ptiosi 
phore dans lii terre, le terreau et les plantes (Berthelot, Chimie 
vi~j+[dp et u,qrricol~ tome 4) . 

Le phosptiore peut exister dans les produils agricoles : 
i0 Sous la forriie de  phosphates précipitables i l'état de phos- 

phiite arnrnoni;lco-magnésien ; 
2°S01is la Sorrrie de coinposés éthérés, corriparablc:~ aux  phos- 

pho~lycéri~tes  et h l'acide glucosopt~osptiorique. Ces coiuposés 
sont scindables par hydratation sous l'influence prolongée des 
acide.; ou des iilcalis étendus, en rkgénérant le phosptiure 11 I'Etat 
dlaci.le phosphorique ; 

3,lSous In fornie di? composCs minéraux, de l'ordre des phos- 
phites et  hypopliosphites, trarisformables en phosp1i:~leç par 
voie huriiide et ;I chaud;  

4 0  SOUS I R  forint: de coiuposés oiganiqucs, de  l'ordre di: l'oxyde 
Lriélhylphosphine? des coinbin;iisons phi:nylpliosptiori.cs, de 
l'acide cl l rél~riqi~e,  etc. Ces coiriposés sont très difficilciiient 
transioririnhles par les osydants  en acide phosphorique, lors- 
qu'on se borne i In voie hiiiriirle. 

Quiirit iiu dosiiçe des diverses Soriiies du pliospliore, LIwLlielot 
donne les principes suivants : 

I "  Pour doser le phosphore total, on duit recoiirir ii une 
inethode plus ex:icte et  plus rigoureuse, qui corisisle ;L oxyder Iü 
rn a 1:. t u e  piir un courant d'air, vers le rouge, en f;iisiirit passer les 

vapeurs sur  une longue colonne d 'un carbonate iilciilin, Cçiile- 
ment cliiiufl'é~, e t  B teririiner la coi~il)uslion par  I 'oxy~ène  pur ,  de 
facon i r,irnerier tout le pliospliore, rnhne celui des iniitiki-es 
volniilisi.cs, ii I'6l:it tl'iiciile plioslilioriiliie. N I,e principe ilc cette 
(( rnétliorlt~, [ l i t  Berthelot (toine 4, p:iSe 2lJ), est, ù notre avis, le 
11 seul qui puisse coriiliiire i des rdsullnts certiiins. l m  r k u l -  
ci tnts que fournit l oxydation par  l'acide azolique sont iiripar- 
r f;iits ; on n'obtient ainsi que rarement des noriihres esacts,  les 
u rkultats obtenus répondnnt Ic plus souvent h une orydiition 
c incornpléte, i d m e  aprks un sraritl nombre d'heures d'ébul- 
c lition. R 
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3' L'acide phoçptioriqiic des  ptiosph;ile-. pi.rirxist:iril peut Stre 
dosi: sépnrénient en trüit;int lü iniitii:i.r à froid p;ir un acide 
étendu, non suscept.il~le tl'escrcer une ncl.ion o s y h n t e  ou dkoin- 
posante sur  les kthers ; puis on prtkipite l ' x i d c  pliospl-i~rique 
~ h n s  l i ~  [ iqneur p:~r l m  i n o ~ - ~ n s  orfii~iaii-es. 

3" Le dosage de l'acide ptiosl~lioriqiie ccirijiigui ou é1hCré esL 
plus dClicnt ; on  l'effectue eri f;iisnrit l~oiiill ir  pcntliirit rpelqcie 
temps la rn.itikre, suit avec un aciile non oxydant, soit avec une 
solution de potasse concentr2e; on dose alotms 1::icide pliojpho- 
riquc dans  les liqueurs. On ohtient ainsi la somnic de l'acide 
prérxistnnt et d e  l'acide conjugué. En en retranchant le poids d m  
premier, dkterriiirié séparénient. on obtient le second. 

4 0  Cette sornrnc étant retranchée i, son tour  du phosphore 
total, on olitierit li: poids 1111 l)Iiospliort! ençiagl' diins rlcs roirihi; 
naisons orgnniqiics ou  m i n h l c s  sp6cinles. 

En prenant polir p i d e  toutes ces di>nric!es, nous a\-ons d6tcr- 
mini: dans les divers échi~nlillons du  vin le ptroçphoiu: loti~l, les 
p h o s p l i i i ~ ~ s  e t  le phosphore éttiéi~! ; dans  tous les car, n o u s  
avons opéi.6 sur  I'cstixit sec du vin ohtcnu au  l~nin-iiiarie de 
300 cc. dc vin pour  le preniier cas et de IUOcc. pour les autres. 
En ce q u i  c;lncerrie l;l tl6teniiination rlu phosphore total, nous 
avons coiiinicncG p-ir ai,ioscr l'extrait sec avec de  ln chaux 
caustique cri siisl~ensiun dirns l'eau et en porlant la cnpsule au 
fiain (le snhle oii l'extrait, prhlabltiincrit I,i.oyé avec soiril corn- 
inence à se c;ii,burii.wr peu a peu. Comioe I'orrt expliqiifi 1 lM.  lileu- 
rent et Lévi,  le cliarlion t'or1116 peut rCduire les phosphates 
aci les  en pliosphore, qiii brîlle et s'6liiiiirie à I ' h t  d'niiiiyilride 
p h o s p h o r i i ~ ~ ~ ~  et c'est aliii d'annihiler cctte action du charbon 
qu'ils conscillcnt de trnnsfurinêi- lcis p t io~phntes  acides en phos- 
phates nenlres piw addition de chaux r::iustiyue. I i r  carhonistr- 
tion termiiiPe, In iii:itii:i-p. es t  pulv6risée et intxot l~~ite  dans une 
nacelle dc pliitirie qii'ori p l ~ c e  rliins un long tiilie de pnrrcl~ine 
éiriililléc. I1errii:i.e la. n:ic.ellc de pliitirir, nous a rons  mis une 
l o n ~ u ~ c c i l o n n e  d e  carh>n;l!e (le potasse dans  le rrieiiie tulie de 
porcelaine; une des exti+initGs (opposée h 1 i i  nncelle) du tiilie a 
blé riiise en coii~iii~inication avec une t rompe ( 1 x 1 1 ~  tlerriii'ire peut 
élre rernpliii:éc p:ir un gnzonii:t,i.e), dc façon a obtenir un courant 
d'air.  Kouis ilvons exécuté lil calcination nu. nioyen d'une grille à 
oanil!u~lioii. 

L'exl~Cirii:ii,:c nous a inoiit.14 qiia l'opér.,ilion se fait niieux et qua 
Ics riisullnts writ plus pürlfiiits lurar~iic la trompe forletionne lente- 
ment :LU début ; puis In troinpc doit etn? plus active ; 2 à 3 heure8 
sont suiXsnritcs pour effectuer 1ii ciilciri:itiun. 
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On fait dissoudre ensuite les cendres et l'alcali dans IlCl dilué, 
et l'on précipite les phosphates par  la liqueur animoniaco- 
magnés~cnnc. En r n h e  temps, nous nous somnles servi du  pro- 
c6dé avec .4zO"I pour le dosage du phosphore totiil ; les phos- 
phates prcicxistant ont été déterminés directement sui. l 'extrait 
sec de iOOcc. de vin, en le tritilitnt fi-nid par lTCl di1116 ;LU 

centi6ine et en précipitant l ' x i d e  phosphorique dans le  filtra- 
tuin ohtenu. 

Le miirne procédé a é1é suivi pour le dosage du  phosphore 
éIhéré, avec cette difrérence que  nuua avons employé dans ce cas 
HCI plus fort, en füisarit bouillir lc niFlange pcndant une hcure 
et dernie ou deux heures enviran. C)u:irit à l a  précipitation des 
p h o s p h t e s ,  l'expérience nous a montré que la diuérence entre 
les résirllnts obtenus par  Io précipitation sirriple a l'aide d'un 
liquide ammoniaco-iriiigni.sic:n e t  pa r  1ii pri:c:ipit.;ition rlo~ilile 
(a l'aide tl'u11 niolyhd:ile d'nininoriiac~ue~d'abord et de liqueur 
amrnoni:ico-magritsienne ensuitej est presque innpprécialle ; la 
précipitation simple est, par conséqiitmt, préférable, car elle es t  
moins compliquée et exige moins de tcinps. 

Kous avons analysé trois 6chantillons de vin de Bourgogne 
que $1. Aliittiieu a mis ù notre disposition : 

i .  Vin blanc de  Illigny 1!N8 (melon 3 / 4  + a l i p t é  1 / 4 )  ; 
3 Vin rouge de  Volriay 1910 (piiiotj ; 
3. V i n  rouge de Beiiiine 1908 (pinot. ct g : i ina~) .  
NOUS avons eu, en outre, deux échantillons (4 et  5 )  de v in  

rouge d'origine non dkterminéc. 
Voici les résullüts obtenus : 

Phospl io~e total Phosphore total 
e n  1Wj en  Irtoj , I'hocph'iites Pl iospl i~tes  

lm I'rocRdi? I1rocLidÇ an lJQ + phospliiii~c 
avec ALOJ[i do ~ ' r k ~ ~ i d l a l ~ t  ciheré eri i W 5  

1 O,2" y. par  li tre 11,931 gr. par  litre 0.160 s r .  par litre 0,"30:, g r .  pa r l i t r~  
2 0,4 '>8 - 0 &fil - 0 , 3  0 - 0 , 436 - - 
3 n . u a  - o,:+ï3 - u , 2 3  - u.-i:< - 
4 0,192 - O 207 - 0.179 - , t l , l 9 \  - 
5 O 24:) - U.Lti& -- 0,P;iO - 0,942 - 

La dinërence entre les cliifï'rcs exprimant  le phosphore total st 
ceux de la dernière cotonnc montre qu'il y a dans le vin des corn- 
binaisons phosphorbes qui ne se décoin posent pas par  IICI. 

D'apri~s nos t~xpériences, on peut voir que les chiirres d u  phos- 
phore tot ;~l  ob te~ iu  k l'aide de la calcination dans un  courmit 
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d'air sorit tou,jours un peu supCi.ieurs i1 c c u s  ol~tciius par  voie 
huiriide iivec .\z0311. S o u s  rie nous étendrons pixs I«ngueiiient sur 
les üviintiigcs de ln iiiGthorle de  Ueittielot, qui perrnet d'éviter 
l'extriic~tioii des iiiatii~res cirgiiniqiies par 1'6Ilic:r oii I'alciiol dans 
l'appareil tic Soxhlet ou tlaiis tout autre. 

Par MY. L.  e t  J. Garirrs. 

A Io suite d'écarts assez dlevés constatés entrc les analyses dc 
sucs confiCs il divers ctiirnistes, nous avons été aine ni:^, eri 1110'J, 

et.iidic:r de I r &  près 11:s direrses i~iéthodes tl'itn;ilyse des sucs 
de réglisse, rriéthodes auxqiielles on devait iiripuler, sans doute, 
ces variations dans les résultats.  

Après une longue série d'essais, nous avons ailopt? le nzotlus 
oj~wa~di siiiv:iiit, qiie nous estirrions le plus r;ipitlert le plus silr. 

Avant t o ~ i t e  opiriition. i l  cist 1)on tl'échnntilloriner avec Iieau- 
coup de  soin le suc eii billes ou cou16 en cilisse. Lorsque le suc 
est assez sec pour sc piilvtiri~ci,  on pulvérise lii prisc d'essai au 
iilort ier . 

Düris le cas coritr;iire, or] prélZve av tx  i i r i  couteau sur  I;I p i se  
d'essai, un p e u  piiitout, nu centre et ?t I:t pt;ripht!i-i~, de petits 
copeaux, nusSi ininces qiic: ~)o.;sil)le ; on les réiiriit tl:ins une cnp- 
sule el on les r i i é lan~e  ; on rlilerriiirie alors I'liuiiiidil~, I'inso- 
luhlc, les cendres totales ct l i i  glyc:yi.iIiizinc coiiirne suil : 

l f i c~nidde ' .  - l'i'6levcr 3 g r .  de  sue pulvérist! ou cn copriiiix et 
les pliicei tliirie une capsiile en pliitiiie t:irée de  7 ccntiiii. de 
diarnttre ; chnun'cr 5 I'i:tiire 11 100" jiisqii'h poids constiint. 

La pcite d e  poiils,iri~iltif~liFe par  JO, doririelep. t00 d liuiiiitlité. 
Insoliable.  - I'eser 5 gr. dc suc pulvérisé ou cn cope;iux ; les 

jeter diiris un bet:hrrgl:iss tlc 500 cc. e l  njouler 300cc. d'eau 
distillt'e f roide;  agiter pour favoriser In dissolution du suc ; 
celle-ci oblenue, a1)nndonnc3r pendant 34 heures ,  décanter soi- 
gneusciiicnt I'enu surriaçeiint le d é p ù t ;  nrréter la dicantntion 
au inonlent ou les premiers flocons d u  dSpbt tendent ;t s 'khnp- 
per ; i i j o i ~ t ~ r  100 CC.  d'(:il11 tlislilli!e froi~le ; agiier. ; Iiiissei- reposer 
periihrit 3 i  tieurc:~; dérilritei de nouveau, et. qii;ind Ic d é p b t  
apparait ,  le filire passer s u r  u n  petit filtre Jleizélius sans pli 
&di6 A 100 et taré ; laver il l'eau froide le dépùl sur le fi!tre, 
ainsi que le filtre; sécher il 100"usqu'h poids constant. 

L'augiiierit;ition d e  poids du  liltre, niultipliée par 30, donrie le 
p,.i00 d'insoluble. , 
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- s i n  - 
I I  est lion quelquefois d'incinérer le filtre e t  I'insoliible rlii'il 

coiiticnl, il? fii!:on h connilitre les cendres de l'insoluble. 
G ~ n i l i ~ e s .  - I'cscr, dons une capsule en pliitine t,;iiPe, 2 5'1.. 11" 

siic r ~ ~ l r C i , i s #  ou en copeaux ; incinérer. 
L'augiiiu"t;ition (le poids de la capsule. multipliée par  30, 

donne le p. 100 dc cendres. 
Gl!jc!/r.r~l~izii~e. - I'eser J ç r .  de  suc: piilvérisi. ou cn copeaux ; 

prendre un bectierglass de 300 cc. portant un trait IL 50 cc. ; y 
jeter les 5 g r .  de suc et reiiiplir d'c.iu boiiilli~ntc jiisqu'b 50 cc. ; 
agiter jiisqu'ü. disso!iition piii*Si;iil(: ; Ii~isser ret'roiiiii.; coiiipléter 
le volume jusq~l' i i  J û c c .  et iijout,ei- 100 cc. d'alcool ii 9J0, eu agi- 
t a n t ;  a1)antloriner peiiilitnt 21 heures, en couvrant le becl ier  
gl;rss; décanter l i :  liquide itlcoolique linipitle k i n s  rine capsiilc 
en porce"liine de 2:iO ii 300 cc. ; loi-sipe le tl6pùt des Soiililles, 
niatières niucilagineiiçei., :~lhuininoïdes, etc., appnr:iit, filtrer s u r  
un pelit filtre sans p!i séctié ;i 1000 et tare'.; r exvoi r  Ic Iiltixtuiii 
dans la iiieine copsiile ile porcelaine; I:iver le I m h e r ,  le filtre et 
le cl6pÙt 3 rois nvcc 13 cc:. tl'i~lcool dilué ( 2  voluines :ilcoolii DJOct 
2 voluinc eau tlistilléc). en recevarit tolijours les liqueurs de 
lavagc dtiris la capsule de  porcelaine; lorsque tous les liquides 
(li~luriir iiipre c t  lii~;ig(?s) sont réunis dans 1 i ~  ciipsule, 6vaporei. 

. , 
nii b;iiii -ii i i~rie ,111sj11'i 2 h c "  ; laisser refroidir; pi-endi-e iin 
bectitti.~l:iss de 100 cc., porlcur d'un trait  il 50 cc. e t  tiiré api?s 
avoir tlté séché ;I 100"; y liansvaser les 2:i cc. ci-dessus; lnvcr k 
fond I:L r.;ipsiile avec 2:icc. cleau clistill6e, qu'on ajoute niix 2;icc. 
qui se trouvent déjh dans le becher ; amener le volume du liquide 
ornctciiierit h 30 cc. s'il iie s'y trouve p i s ;  njoiitcr 3 cc. d'eau dis- 
tillée contenant lcc.8 d'IlCI h 230 Uauiiié ; agiter et abiindonricii. 
pendant 1 2  h e u i w ,  de f:ir,on que le précipité forini: ndti6re 1)icii 
au vasr,; tléc:iriter Ic liqiiirle siirnûgennt le di:lit>t ; laver le préci- 
pith! e t  le iit~cliei. trois fois ~ i v e ç  IOcc. d'eau clistillbe refiwiclie 
1 2" ces I i i v a ~ p  terminés, ajouter Occ.3 d'aiiimorii:que h 
220 13;iiiin6 (O = O, ' JX?) ,  ot sécher h I'étiive 2003 jiisqu'à poids 
corist;irit. 

~ ~ ' ~ ~ l ~ l l l ~ l l ~ i X ~ i ~ i i  de poids du hccher, inultipli6e par 20, cloiine 
lc p. 100 de glycyrrhizine à l'état de glgcyrrhizine aiiiiiioniac:ile. 

On n r c y  les goinmes, rriiicilnges, iilliuminoïde~ sur  un iiltre 
ttii.6 p i~i i r  que eu poitiint le filtre et çori conlenu B l'étuve L 100°, 
o n  puisse coririiiiti~e le p. 100 de ces iiialiérrs. 

f I v r n r ~ r q ~ i t .  - On peut doser beaucoup plus rapiileirient 1s gly- 
cyrrhizine par 1;i iiiétliodc suiv:iiite, qui est inoins rigoureuse que 
da précédente, rnais qui peut rendre de grands services dans les 
43s pressés et dans les usines pour suivre la fatirication. 
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On pEse 10 gr .  de s u c ;  on les introduit dans u n  ballon jaugé 
d e  301 ce., portant un  trait  A 100 cc. ; on verse dans  le ballori d e  
l'eau bouillante jusqu'au trait  100 cc., et I'on fait dissoudre le  
suc  ; on laisse refroidir ; on complète le volume de  100 cc. ; OB 

ajoute 170 cc. environ d'alcool 950 en agitant ; le mdange 
s'échauffe ; on le  refroidit sous u n  filet d'eau froide ; on con~plètc 
l e  volume jiisqu'h 301 cc. avec d e  l'alcool h 9:iO ; on agite energi- 
querrieiit, e t  l'or1 transvase dans urie fiole coriiq~ie qu'or1 Liouciiô 
hermétiquement;  on laisse les goninies, riiucilages, n~utih-es 
alburninoïdessedéposer ; au  bout de  2 heures, on décantele liquide 
limpide, qui surnage le dkpût, dans u n  ballon jaugé de 1JO cc. ; 
dès  que  les premiers Ilocons de  cibpht opp:iraissent, on fait pas- 
s e r  s u r  u n  filtre plissé de Orn.19 de dininktrc; on reçoit le lilira- 
t u m  dans le ballon de  l N c c . ,  et I'on i o u t e  de l'eau sur le 
filtre jusqu'ii ce que ce volume soit a t te int ;  on transvase le  
contenu di1 liaIlon dans urie r.apsule en riiiînnt soigneuserrient 
le  ballon; on coriceritre les liquides au  bain-niarie jusqu'à 
23 cc., e t  l'on contirlue comme pour la prkcidente méthode de  
dosage de la glyeyrrhizine. 

L e  poids de  la glycgrrhizine séchée h 100°, multiplié par 20, 
donne le  p. 1UO d e  glycyrrhizine h l'état de glyeyrrhizine airinIo- 
niacale. 

Nous avons adopté le volume de 301 cc., qui représente I5OcC. 
X 2 + 1 cc. b la suite d'un certain nonilire d'essais montrant que 
l e  volume des matières sèches précipitées par l'alcool est gènbra- ' 

lement  voisin de 1 cc. 

D&eelora(ioii de@ Iioiles d'olive, 

Par M. le Dr En. CHOCZEL. 

A propos d e  l'article intitul8 : Utcoloration des huiles d'olirs en 
Ila(ie,qui a paru d a n s  le numéro d'octobre dernier de ce Recueil. 
j 'a i  jugé intkressant de signaler l 'usage courant, en Corse, 
d 'abandonner  l'huile d'olive dans dc, vastes tonneaux, qu'on 
ûuille, coinrne on le fait  pour le  vin dnris les pays vinicoles de  
France,  afin d'éviter le  vide h l 'inth-ieur des fùts et dleinp$cher 
l'action de l ' o x y g h e  de l 'air s u r  le liquide qu'ils contiennent. 

La décoloration s'ell'ectue ainsi naturellement, et toutes l e s  
qual i tés  requises d c  l'huile d'olive sont admirablen~ent con- 
servées. 

Un de  mes clients, propriétaire de  champs  d'oliviers eh 
Corse, m'a confié, il y a quelques a n i i k s ,  u n  échantillon ,d'huile 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'olive absolttmoJ décolorEe et  n e  laissant rien k désiren sons  
aucun rapport .  E l k  pi,oveniiit d'un f d t  dans  lequel on plaçait 
anriuc~lleineiit, et depuis plus de 50 ans, l'huile récoltée. 1Jn robi- 
alet inf'tirieiir permettait da  soutirer, au fur ct :i mesure d e s  
besoiris, l'huile nrkessüire k la consoinrnatiori furiiliale. 

N s m v e l l c  rémotion ~nr;ratér is t&qi ie  de I ' i icttlc hen- 
moïque. - 31. DKSIGES (Bulletin de Im Socide' de phnrmncie 
de R O I - ~ P ~ U X  de juillet 19-11). - Rous avons piililié, dans ce 
Recmil (t) ,  une note dans laquelle JI Denigès propose de  recher- 
cher l 'aride bcnzoLliie h I'aide (lu percliloriirt de  fer e t  de l 'eau 
uxy@née et avec addition d ' x i i t e  acétiquc ; i l  signale aujour- 
d'hui une réaction pour l'obtention de laqudle  il utilise le per- 
chlorure de  fer  seul. Si l'ml prend d m s  un  iube 3 cc. d'une solub 
tion aqueuse d'acide benzciïqiie à 1 oii 2 g r .  p a r  Lit,re et si l 'on 
ajoute i celte solution 1 aoutte de  perchlorure de  fer officinal 
Ztendue n u  riii,qtiEinc, i l  se forine, au point de contact d e s  
Liquides, un trouhle d'aspect colloïdal qui-envaliit  bientbt toute 
1 4  masse et v a  en s'épaisissant. 

Si l'on prerid unQ scilutiort ne contenant que Ogr.>O d'acide 
l~enzoïque par  litre, il ne se produit aucun climgeinent dans le 
mélange, et pourtant ,  lorsqu'on opi.1.e avec une solution, à l gr. 
pal, l i t k  et cfu'on dilue le &lange~usqu '& ce que l'acide benzoï- 
que ne  soit plus  que daos  la proportion de Osr.30 et mème de 
Ogr.23 p l i  litre, le trou1)le ne djspürail p ü s  el i r s k  t iè j  appr& 
ciable. 

Si I.'on opère s u r  des liquides de concentration comprise en t re  
Qjr.50 et l gr .  par  litre, on constate que le trouble colloïdal 
apparnit B part i r  de. la concentration Ogr.75 por litre. 

Pour rechercher d e  faibles qiianlités d'acide 1)enzoïque en se 
servant de la r6acIiori prhkiente , ,  II.  Ikniglis remminande de 
eomniericer p:ir siparier l'acide benzoï,lue par  distillation, ainsi 
qu'il est dit kiris I'iirticle publié ~~~~~~~~~~enient (19 11, p .  386). 
de  le dissoudre dans  l'éther, d'6,vaporer l'éther et de reprendre 
le résidu par l i 2 c c  d'eau ; la shl"tion obtenue, a d ~ i t i o n n h e  
d'une goutte d e  p e r c h l o r ~ i w  de  fer du virigtièrrie, donne u 4  trou- 
ble intcrise, m h n e  s i  le résidu ne renferinn: pas plus de 1 miIligr. 
d'ticiiie benzoïque. Si l'on prend seuleiixnl 1/Q d e  cc. d'eau pour 
disço~idre le r i s idu  dc l ' évapora t i~n  de 14 liqucur Êthér6e, on 
peut appricier  1,'2 inillisr. d'8cide benzoïque. 

(1)  Annales de chimie analytique, 19 i f ,  p. 3 4 6 .  
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Pour caractériser I1:lcide benzoïque dans ses solutio:is s :i 1 '  ines, 
on deplace cet acide par  IlCl, qui le libiire iL l'état solide dhs que 
ln teneur cie la soliifion dkpasse 1),3 h O , &  p.100 dl: liqiiiiicl ; on 
fillre; on lave le précipilé avec de l'eau pour eiilever I1CI eri 
cxchs ; le liquide de 1ixivi;ition servira en partie B fi1ii.e In rknc- 
tion s a l i c ~ l é e  indiquée dans In note précédente (191 1 ,  p .  3 4 6 ) ,  
en partie à ré;iliser la réaction au  perchlorure de  fer. 

Pour cela, on prend dans un  tube 4 i 5 cc. de ce liquide ; on 
njoiit,e une goutte d e  perclilorure de fer nu viri$ibine nu au 
dixième;  on agile; on obtient iiniriédiaternent le trouble coiloï- 
do1 c;iractéristique, que ne fournit, d'üilleurs, aucun des acides 
organiques usuels, tels que l'acide succinique, dont les solutions 
salines précipitent par  les sels ferriques. 

Aiilal ysc  d e n  i i i i r i ~ .  - M .  CIiIlTEL [Annales des ficlsifica- 
lions de décembre 1 Y I O ) .  - Des f;ilsifications nouvelles ont rendu 
insuffisintes les méthodes usitées jusqu'ici pour l'analyse des 
miels. La présence norrniile du saci;linrose dans le, rniel;i piira, 
d 'une piirt, et 1 habiletili l e s  f raudeurs ,  qui  sub3lituent au s,lrclili- 
rose ou ou glucose le sucre interverti, d'autre part,  ont rendu 
plus difficile la dtkouverle de  1;i fraude. 

Pour pouvoir conclure d'une façon certairie, le cliiiiiiste es1 
actuellenient obligé d'exécuter les dosages ou recherche.; q ~ i i  sui- 
vent : 2" dus;ige de  la protéine; 2 O  recherche di:s ,-,lliuiiiines; 
30 réaction de Fiche; 4 0  réaction de  Ley ; 5"rectierclie d u  ;.!LI- 
cose; 60 dosage d U sucre interverli;  7U polari?aliori av;iiit ou 
après  inversion ; 8" examen rnicroxopique. 

A ces opi'rations, on peut a,jouter, pour étre coinplet : Du lit 

teneur en eau et en substance skche; 100 le calcul de l'acidité (en 
ticide formique); 11" la dkterininiition des iriat,ii:res inin2ralrs el 
des chlorures. 

Uri procède, iivnnt tout,  à un esnrricn du miel portant sur son 
aspect, sn consishnce,  sn couleur, sa  saveur et  son odeur. 

011 prépare ensuite une  solution d u  miel dans I'eau (1 partie de  
miel pour 2pnrties d'eauj; cette solution est désigiice par le 
s igneS1 dans le p r k e n t  article. 

Avec cette solutiori, on prépare une aulre solut,ion aqueuse S2 
eri prenant AOgr. de S1 .qu 'on  dilue de riianiére ù ab te ni^ 1OOcc.; 
crlte solutioii contient 30p.100 de miel. 

10 B o s a p  de la potcjine. - On prend [:gr. de S' ( 5  gr. de  
-miel), qi'oii :~ltiique par  la rriéthode de K,jeldalil ; iipr6s I'atta- 
que, ori distille diins t O  cc. de %)'Il2 312,  r:t l'on t i lw Ixir I; i  noiirlc: 

avec le iriéthylorange coriiirie indicateur. I cc. soude N/'4 
correspond h Ogr.02294 de  prot6irie. 

Les iiiiels purs  francais coritienrient d e  0 ,23  UO,GSp. 200 de 
protéine; les niieis artificiels n'en contiennent que de U,13 a 
0,16p.Z00. 
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U o  Recherche des allunlines. - Cette recherche, priitiqube par 
la ni::tliode de  Lund, compléte la précédente; les alburiiines 
rechercher, qui proviennent des glandes d e  l'appareil digestif 
des nbeillcs, font défaut dans les miels artificiels. 

J I .  Curtel filit la recherche en précipitant l'albumine dans des 
tubes spéciaux qui resseiiiblent k ceux doiit on se serl pour  doser 
le t;innin rlnns les vins, sauf qu'ils sont plris allong6s. Ori preiitl 
1T)r:c d~ S2, qu'on filtredans le t u b e ;  on lave le filtre, de f n ~ o n  L 
obienii- 33cc. de liquide; on ajoute 5 cc. de solution de tannin h 
0 , n p .  100: on ag i te ;  au bout de 24 heures, on apprécie 1s hau-  
teur ( I I I  pi+cipité diins le fond du tiibe,qui porte une gradunlion. 
Kul ou trks fiiihle dnns les iriiels artificiels, le précipité occupe 
l çc .5  ou ?cc.  diiris les rriiela piirs, quelql~ef~l is  r1avantii.z~. 

Dans les iriiels ainéi-icains, qui contiennent du pollen, (lu coii- 
vain, I:L proportion d'albuiriines est plus consitlérahle e l  peut 
atteindre de 3 ü op. et  iiifiine dirvaiitage. II y a  lieu évidemment 
de tenir compte de cette corisid6ralion, car il peut se faire que  
.cles iiiieis artilicieis soient adililionnés d e m i e l s  américains plJUr 
leur doririei l'oileur et la saveur  qui leiir rrianqirent et pour les 
enrichir en alf)umines. L'criirnen microscopique facilite alors In. 
.découverte de  la fra ude. 

3V8éaclion de I;iehe. - Cette réaction, qiii consiste h recher- 
cher  dans le miel I'oxymFthyI-furfurol, est tres importante ; 
A I .  C'urtel a constaté qu'aucun des riiiels d'origine autheniiqrie 
i.eciieillis p:ir lu i  rie donnait In rénctiori dr: Fiehe, méirie apr(5ç 
chaun'tige ail hain-marie. P a r  contre, In rtinction s'est prorliiite 
avec tous les miels falsifiés qu'il a examinés. On opEre de la 
façon suivante : on prend quelques g r .  de niicl, qu'on trilnre 
avec un peu d'kther ; on dtcante  dans une  capsule de  porcelaine; 
aprbs évaporation d e  I'élher, on proniéne sur  le résidu de I'Cva- 
poration iin tube elfilé contenant qiielques gouttes d e  riactif prC- 
paré eutrrriporariériient (solution de  résorcine i 1 p.200 dans IlCl 
D = 1,125). Avec les miels purs, on obtient une culor:ition nulle 
ou jaune-verdâtre faible, parfois légèrement rose;  avec lei: niiels 
falsifiés, I:i coloration est rouge-cerise violacc! intense et doit Ptre 
iminédiate. II est essentiel dc prCparer le réactif a u  irioinent dc 
I'einploi 

4O R6aclion de Ley. - Cette réiictiori, jusqri'ic:i innl explicjiik, 
confirme In précédente. On utilise un réactif préparé au niornerit 
d e  l'ernploi e n  dissolvant 0gr .30 d c  nitrate d'argent dans :",cc. 
d'eau; on iljoulc I cc.5 de  soude A 10 p.100; on filtre et on lave lc 
précipité 4 fois avec 3cc.  d ' eau ;  on dissout le précipité dnns 
l'ammoniaque h 10p.100, de  miinitke h obtenir Ggr. de  liquide. 

On prend dans un tube Sec .  de S i ,  qu'on additionne de  
-5 gouttes de rkactif; on porte le tiihe i i i i  bain-marie 1)ouill;~nt 
pendant 5 minutes exactement; on agite, e t  l'on examine In cou- 
leur du  liquide ruisselant sur  les parois d u  tube. Avec les miels 
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purs de Uoiirgc~gi~c, M. Curtel a u l ~ t t i ~ i i ,  non Iii coloration jaurie- 
verdiitrt: ou ,jniine-rougcitre indirptic piw Ley, iiinis une conleor 
jaune d'ocre ou  gorniiie-sutte. .Ivec les niicls f'dsifitk, le ri:actiF 
argenlique eut réduit plus ou riioiiis coiiipl+teiiic:nl, au  point que 
parfois il se produit ilans Ic tii l~e 11x1 di'liiit hrillaiit i l ' a r p t  
m6t:illiqiic:, et. le Liqiiiili: se  colore en noir. 

Urie réiictiori nc:gntive ou iiiiprCcisc ri'cist pas t1éinonsti;itive; 
la ~ r é s c n c e  t1';~lbiiiiiincs ct  I'iritroiiuctiori de  iiiiclu ;iiuéiicnins à 
haute  tcncui. e n  protéiiie clans le iiitll;lnge gcnent consirlér:ible- 
nient In r6;ictioii. 

6u Reclwrche du ylrccosc! ( d ~ . r / r i ~ z e ) .  - On chariff(: au bain- 
.niilrir: 1Ucc d c  s' ;ltliliti»~irii;~ de c j~ ie i~ lur~s  ~ o i i t t e a  ti'uflt. soiution 
coi iccntrk dc  t;irinin, q i ~ i  préci pite les ;ill)uiiiino'idi:s ; on filtre iitt 

bout d e l 2  Iieiires de repos;  or1 prcritl Scc. d e  filtriltuni, qn'on 
additionne de 2 gouttes d'llCl conceiilré (1) = 1,19) et  d e  20cc. 
d'alcool.  011 observe un troul)le loitcus si le miel n etci :iddi- 
tioriiili de .glucose. Cette fraude 11 ètci t r h s  r;~reiricint observk par 
RI. Ciirtel; In. fi~;riitle la pliis fi~i:rlnentie coiisistc 4 ajoiitrir n i i  iiiipt 
du  suüre iiitrx-vcrti. 

G o  I l e c l m x h r  de s w r e  inleî.uerki. - On op6re piir.la rriCtliode 
de Fehl ing;  oii preiirl 30 gr. de SI dans iin liüllori d 'un  litre; on 
iUaute une de trilc; a n  conipliite i.(lOl)oc: :lvcc de I'enu: on 
asi le ,  el I'on filtre; on dose alors Ic sucre reducteiir dans le 
filtriitiini. 1.a propoi-tioii de s i i c i ~  iirtei~verti dans  les iriiels piirs 
oscille entre 64 el 7 2  p .  100. 

hl .  Curlcl a troitvi:, tl,ins les miels falsifiés qti'il n exniiiiné~, 
u n e  pi~opoition de 7 0  il 73p.100 de sucre interverti. 

7 O  Po lnr isat ion nricztrl et npris i m e ~ s i u r ~ .  - On opore sur une 
solution à 2J p.100; on p h  dans deiix ballons de 30cc. 2isr.5 
de  S'. L'un (les ( I P U X  t i i l l l~ns es1 1:0111pléti: iiti 1r:til; 011 i l j ~ ~ t . ~  une 
pirici% de tiilr:; (111 npilt:; or1 h i sse  rcpostir pendant. 24, heures; nn 
lillie e t  l'on passe au  po1iiriiiii.ti.e. 

011 tijo~itc dans Ic dcuxiCmc ballon 9cc. d'l1Cl (1) = 1,191 ; on 
porte  pentlarit 3 rniniitcs au btiin-rii:lrie il une  teiiipiratiiie d e  
68-70"; on refwidit : on ncutrnlise par i : ~  soude, in& pi, coiil- 
plitteiiicrit, et surIout en kvitnnl l 'esc$s tlliilc;ili, qui colurc:r;iit eri 
jiiiirie lii liriiiivir (si I'on di:p;isse I i i  liiiiitc, i l  fitiit réacitlifirr p n i  
IlCI dilue) ; on conipli:te i i l t i r~ 50 cc.; on ujoute une pincie de 
talc; on ani te;  on filtre et I'on piili~i~ise. 

La teneur en s;iccti;iime p .  200 ç'ol)tierit, si l'on :i operé Ù 200 
et  avec ii i i  tiilie (11: 20 centiniétres, e n  iiiiillipli;~rit par le coclffi- 
cierit 13,2896 In t11lTCwrice til;ébrique des c1c:ux ltxburcs. Lü. t ~ n e u r  
moyenne des iiiirits . p u r s  esariiiiiik .par M. C~ii'tel a i i t i  de 3 ;I 

5 p. 100 ; tfiins les iiliels artificiels h base de siicre interverti qu'il 
a exaiiiiriis, la teneur en sncchai~ose n e  s'Ccorte pas des iiioj-ennes 
normales de 2 IL 5 p.100. 

8" Bxcrnzen ~r~icroscopiqzle. - Cet enanien fowni t  d'utiles-indi- 
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cations. On le pratique e n  opérant s u r  le produil d e  la centriru- 
.gntion d'un peu de Si. On notera la forine des grains  de pollen, 
&l6s ou aroipés en tétrades, armés ou nus, @i d e  
verilirr l'origirit. prétendue de  certains miels (r~iiels de bruykre, 
p a r  rxeriilile); on  nnt.i:r:i ~ L L ~ S S ~  I i i  présence (le débris d'insect,es, 
d e  couvain, si cnnst;inte d;tris lesmiels américains, qui  sont @né- 
raleriient nial prcparCs; on notera encore In présence de cellules 
d e  I C I  iire, qui&riderit quelquefois dans le; miels en voie d'al- 
tératioii . 

9Vïeneur en eau et  en substarzre séche. - On diterrriirie la 
drnsii.6 d e  In solul.ioii S2 ( B  20 p.ZOD), q ~ i  oscille ordinaire~i ient  
en t re  1,061 et 1,087 ; on calcule, d'après 1:i table de Windisch, la 
teneur eil extrait ,  E ,  correspondant à la densité trouvke. S X E 
représente la teneur en extrait  sec du miel, et la différence 
100 - (S x E) correspond à la teneur en eau. Cette teneur e o  
eaii, qui v u i e  (le ! 'c à 20p.iO0, ne diffbre gukre dans le miel p u r  
e t  dans Ics miels fdsiliés. Elle ne fournit donc aucune indication 
sérieiise au point de  vue de la  recherche de la f raude ;  sa  recher- 
c h e  peut  né:inirioins avoir son importance dans le cas où il y 
a u m i t  eu addition volontaire d'eau. 

!O0 Calcul de Pacidité (en acide fiwmigue). - On opkre s u r  
50cc.  d e  S b n v e c  la soudc N,/10 en présence de  la  phénol- 
phtalPine; s i  la solution est trop opaque, on l'étend; on multi- 
plie le nombre de cc. de soude employés par  0,046 pour avoir 
l'acidité p.400 en acide forinique. On emploie ordinairement d e  
a c c . 8  & 2cc. de  soude N/10. 

Cette recherche ne fournit pas d'indications bien précises.Cne 
teneur  excessive peut Ptre I 'e lkt  d'une rnaiivaise conservation, 
ou, s'il s'agit d'un miel contenant d u  sucre interverti, d'une 
ànsul'iisante neutralisation de l'acide ayant  servi rl I'hydrolgse du 
saccharose. 

l i O  Cendreset chlorures. - On dose les cendres sur  10gr .  de  
miel, qu'on carbonise lentement; on épuise le  charbon à l'eau 
ch;iiiile; on filtre sur  un filtre sans cendre; après  filtration, on  
reporte le filtre s u r  l a  capsule;  on séche et l'on calcine; lorsque 
la  ccndre est blanchc, on verse le  filtratum dans la  capsule 
refrùi~l ie ; on évapore & siccité: on arrose avec quelques gouttes 
de carbonate d ' a i n ~ n o n i a ~ u e ;  on calcine avec précaution ; apres  
icfroidisseinerit a u  dessiccateur, on pèse; on redissuut les cen- 
dr1.s ~ ~ L L I S  I'eau bouillante; on filtre,-et l 'on dose le chlore dans  
Ic filtraturn à l 'aide d'une solution N/Xl de nitrate d ' a r ~ e n t .  

I1our les miels purs qu'a examinés M. Curtel, il a trouv6 u n e  
teneur en cendres oscillant entre 0,08 et 0,7Sp.400. Dans les 
miels d't\rn&rique, la proportion est de 0,4 à 0,3p.100. 

Qu rit a u x  miels artificiels base de sucre interverti, IICl a y a n t  
servi h l'inversion du sucre étant  ensuite neutralisé p a r  le carbo- 
nate d e  soude, on y trouve ordinairement des teneurs en cendres 
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assez i.lcv6esl quoique ne d6p:issant p 6 r e  les moyennes oi,di- 
n:iires, muis le d c i s a ~ e  rles rliloi.ures foiilmit des indications \rZb 
probantes, iittendu que,  dans  quelqiies-uns de ces ii1ii.l~ falsilic;~, 
1;) tencur en chlorures peut nlteindi.c 2 5  li 30 p.200 di1 poids des 
cendres, ce qui  correspond à un poids de  chlorures vnrinnt d e  

II  100inillijir., nloi,s qu'il n'eii existe pns plcis de 3 II 10 iiiilligr. 
tl:iris les miels purs. 

I lrr l icrci l ic?  d u  g i - i g n o i i  t l ' o l l v c  clntia l e  ~ i o j r  t a c .  - 
J111. G:\ILOL:t et All.-\C'S (At i i in les  rlrs f c i l s i / i c~r t i r i i i s  d c  srplriii- 
III-i: 191 1 ) .  - 1)r:puis lo i i~ te inps ,  on sait que  le ~ h l ~ i ~ l i y d ~ i i t e  di, 
p;ii.;ipliényli:nt:-di;iiiiinc tlonni~, avec le grigiion d'olive, une colo- . - -  ~ - 

(.. ,i t '  ion - rouge q ~ i c  Ic poivre ne donnc pas nvcc lit rnênic intensité. 
'l'out rEcciiirnrnt, JI. Iloridil a ccinstntti que la coloration obte- 

nui1 e s t  plus nccentiiée lorsqri'oil h i t  q i r  ce r h c t i f  en présence 
di: I':icitlc ;ickLiqiie et en ipérant s u r  d u  pciivie pr~éal~blen~erit  
ii.nit6 pni Ié ther  (1 ) .  

,\Il1 Gu-alti et Braun for11 reniiirqiier qu'il est possible dc 
dCcclei~ une fiiible proportion de grignon d'olive en I'ilisnnt agir 
Ic chlorliydrate de  par;iplii:riyli:ne-diamine sur  le poivre tel 
q i o n  k kouve tl;iiis Ic coniinerce. On opèrc de  I;i iri:inii:rc çui- 
vanle : on étiile sur  une 1:iiiie porte-objet une petite quantilé di1 
poivre :i euiiiirier ; oii l 'humecte avec urie solutiori U 1 p .  100 d e  
c l i l o r h ~ d i a t e  de paraptiényléne-diamine ; aprhs un  coritnct (le 
12 ininules, on examine n u  niicroscope portant le pulnriscope; 
en touriinnt le poliiriseur de innni6i.e ù obtenir l'crtinclioii, on 
constntc que le poivre n'appnrnit que f;iililcment et d'unc fayri 
twiie, tandis que le grionon d'olive, ncttqiienl coloré en jniine- 
roii,nedtre, Iwille avec i:r:l:it. Ori peiit airisi troiiver rrioiris d e  
n p 100 de grisilon d'olive dans It: poivre, dose au-dessous dr 
I i i i l ~ ~ ~ l l e  1 ; ~  friiiide cesse d'6ti.e 1ucr;~tive. 

Si l'on cxniniric tlii grisnon d'olive h I i l  luiiiikre poliiris6e, on 
i~ciii:tiy~~r: que  ses cclliiles scléreuses polarisent neltement la 
Iiiiiii2i~c . :lussi l'usnge du inicroscope polarisarit permet-il de le 
tléi:eler direcleriien t .  II est  néiiriiiiuins pri:férable, pour une reclier- 
clic r;ipitlr, rl'ii(1,joindi.r I'iirlion dii rliloi-hydrate de parapliCn?-- 
li.iic-tliiiriiiii~,~~ il celle de la Iiiriiière polarisée. 

Lnc solution d ' i i~dc dnns l'iodure de potassium peut reinpliicer 
le clilor1iydr;lte de pnraplii:nyli.nc-diairiiiie : l'iode colore le poi- 
vre en rileu et le gcigriori d'olive en jaune ;  1'adullér;iiit oppai'nil 
trPs netteiiicint si 1 on ex:iininc nu polnriscope- i\ la l u n ~ i h e  oidi- 
iuii.c, lc ~ r i p u r i  d'olive ilpp;ir;~Ît eri J ~ I U I I C  et le poivre en r iu i r  ; 

1;i Iiiiiiii:i,e polnrisér, le grignnn app;ir:iît en lilanc, tnnrlis q u e  
I c ,  poivre rcste noir on riit\itie clisp;iriiit cornpl2tcrnerit. 

I .orsqu'oii n décelé par  ces pi~ucédés ' Io pr6sence d u  griçrio? 

(1 )  \-uir.  A.~nales  de chimie analyiique, 191 1. p .  2% 
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d'olive, on peut. en faire uii d o s o g  npprosi~ii:ltif en s ~ i i r a n t  les 
intlications doiiiiées p a r  JIM. \'illiws et Colliii. 

--. 

REVUE DES PUBLICATIOLS ÉTRAIGBRES 

A i m l y e e  d e s  f e r r o  t i i m n ~ ~  ~ J C J I P S  CII  i~ilici11111. - 
11. W. Tl{ lLri'Jf.\SK ( Z ~ ! i h .  ,f. U I I , ~ C I . ~ J .  O ' / L ~ I I I ~ P ,  19 l 1 ,  p 8 7 7 ) .  - 
Le liistilfate de potassiuiri en fusion agit  i i i i ~ l  s u r  cvs nlliiigcs; i l  
reste des purliuns in;ittnquCes; on pcut arr iver  i l 'nttaquc com- 
plbte p a r  l 'un des deux proci:tl& ci-après : l u  or1 grille l'alliage 
dans un creuset (le platine ; on nltoque par  quelqucs cc. d'acide 
fliiorhydrique, et, apri.s 6vaporatii)ri. or] forid le rGsidu avec (lu 
Iiisiilfate rle pot;~ssiuin , le r:ulot se dissout. filcilcinent nu bairi- 
~ i i a i i e  dans IICI iriodérément dilué ; lorsqu'on eiiiploie cet acide. 
i l  faut c1iiiuBci~ sans  rigitcr; on ol~tierit eu qiielrpcs riiiniilcs une 
lii(ueur liiiipiile. 

211 On peut nussi a t taquer  coiiirne suit  : les oxydes grillPa sont 
fuiidus tl:ins uii creuset de platine avec du c:irlioriate de soude et 
(lu nit,r;it.e d e  11ol:lsse ; on rctlissniit dnris Az0311 ; iiliri:~ rivoir 
rctiré le creuset, ori ajoute sullisniiiinent d'tlCI et l'on olitierit en 
quelqiies secondes une  solution cornplble, dans  Inquelle n;igcnl 
les flocons (le SiO" pour pouvoir filtrer, on ajoute S0'11' ; on 
cliaufl'e jusqu';i apparition des  vapeurs 1)lanclies ; on ajoute I I L I  
et de l'eau ; oii chauffe jusyu'& redissolution des siilfatc>s tlimci- 
leiiient solul~les  qui  se sorit formés (environ 10 rriiniiti:~); on 
,jiuige h 1111 voluiiie connu. [:ne partie de la solution filtree sert a u  
dosage du t i tane apriis pr6cipit;~liori du pliitine. 

On dosi: le t i tane et le fer. p a r  In méthode éli.gniite de K. Bor- 
. . 

niaqur: ap1.i.s transformation ( I I I  ftis eii fei-ro-r:yiniiic par 
KLAz + Nn2S'0n. 

Le siliciurii est, dosi: en nttnqiinnt par  In seconde inéthode ; la 
silice est dixtintée plilsieurs fois avec d e  l'eiiu chlurliytlriqiic 
nvaiit d lé t re , j e lk~  s u r  le filtre ; le prkipi t t i  ainsi o1)tenu est assez 
pur  pour l'exactitude derrinndtre p a r  la technique indiistriellr. 

Le c;ii.l~uiie iie peut pas $Ire dus6 d;iris ces alli:i,vcs, su i tuu t  
16rsqu'ils coritiennent beaucoup de carbure dc siliciurii, par. cniii- 
h s t i o n  direcle d a n s  u n  courant d'oxygérie. Mt?riie iiiéliing6s avec 
PbO', les iiic't;~ux brûlent inni. E .  S. 

I'i.i.~mrmtioii e t  tlorin;te rlri hior?tlr d'axtrtc* ; * t u  

h y o n  de ac e o i i i ~ m r t c r  HI-ee h'enu. - hl. L .  RIOSDLt 
(ZtitS. f .  ancclyl. Chernie, !<Ji 1, p. 404). - Rous pu l~ l ions  les con- 
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cluaions du long travail piihli6 piir I'autcur : les meilleurs pro- 
cétlés de pr6p:irntiori du biosyde d'iizole pur sont  ceux d e  Lungea 
Eri1it:l-i e t  de L .  IVidt ler  : le preiriier repose sur  1ir riduclion de 
SOt!12 riitrrus par le rrierciire : Io srwrid sur  lii d~'winposition de 
1'at:irlc nilrciis par l';icitle iorlliyiliiquc. 

F~iisoris reiiinrquer, en p:lssaut, rpii: l i ~  réi~ctioii. des d a  ferreux 
s u r  les nitrates en soliilion nciik, siir Inqiielle est basé leproci~dé 
Schlmsirig. donne dii bioxyde soi~illi: d'azote ; ainsi x'expliqiie la 
riécessiti: d'op:i3er par  coiiip:irnisori av tx  rlii niti-:itc pur pour 
avoir  des ri:siilt:iis e m c t s  ct iiiiosi I'rxislence [le r:iz in;rl~sorb,il~le 
p a r  le sulhtr: fm-i-riix, lurqi i 'un v G r i l i ~  lii [III 1.11tf! rlii gaz L I I P S I I ~ E .  

Le biosytli: d'azote ni: peut pas  Ctre carisri,vé sur  Kcau ; i l  est 
a l tCi~) ,  d'une part ,  par l'osygSric d i swus ,  d'iiiiti-e part par la 
f'aible concentra1,ion des ions-il existiint. 11 sc forlme de  l'acide 
ni t reuxet  aussi de 1'~icitle hyporiitrcus, qui se  d6coiiîpose pr t i e l -  
leinent en protosytle, piirliellernent en i~iiiirioni;que. Ce dernier 
rcagit s u r  l'acide nitreux en dr~ririarit de I 'uu te  ; ce dermiei~ corps 
existe t o i i j o ~ r s  diinS I i i o s ~ - ~ l e  coriservé pendant. un ccirtiiin 
temps sur  1'e:iu. 

Lc l~ioxytle sec oii hiiiiii~le peut é t i e  conservé iiirléfiniinent sur 
Ir: nicrcure sans suhir d e  décoiiiposiLion. 

L'absorption du  bioxyde d'azote par  l i t  solution de salfiite fer- 
reux  est corriplCte. Les rksultuts sont cependant inesncts en pré- 
sence de prolnxyde, par- suite de lir solul~ilité reliiliveiuerit graritle 
de ce 11t:rnier : 

1,e dosago du bioxydc par une solution faiblen-ient alcaline cIe 
sulfite tic sodirim n'offre pas d'avaritiige s u r  le sulfiite fcrreux ; 
il a I'iriconvCnient d'exiger une :igit;ition prolongse pour obte- 
n i r  une absorption coriipli.te, pa r  suitc de la lenteur de  la réac- 
tiuri entre les ions AzO et  S 0 3 :  

1.c dosage vnliiiriPtriqiic p a r  t i l n ç ~  di1 biox3.de d'aeok i I'iiide 
du  perrniinganatc d e  potiisse, e s h i t é  dans les formes indiquées 
itisqu'ici, c'est-il-dire p a r  biirbottage et e n  employant un gaz.- 
itidrfférent, donne des  résultiits trop faildes. en raison de la ten- 
t eur  de rPaction des ions AzO et ;lino4; lorsqu:iî y a peu dc bi: 
oxyde, on ne pcut niéme pas le  doser. Par conlre, si l'on opère 
l'absorption d'un volume d é t ~ r i n i n é  de gaz dirris un  espace clos. 
on olitierit des rtiiffres pratiqii~rrient exacts, et 11: dosage est 
rapide. On rb,alise ces conditioris en envoyant le volume d e  gaz 
mesuré dans un laboratoire du genre des appnreils boules d e  
IIcrnpel rempli totalement du rhactif, dit f:içon éviter l'action de  
l 'a i r .  On  évite ainsi l'eriiploi d 'un gaz inerteet les causes d'erreui. 
qu i  en résultent. Le rénclif titré qui a servi h I'al~sorption est 
recueilli pour évaluer la reduction qu'il a subie. 

On petit aussi,  dilns les riiernw conditioris, eiiiployer le peroxyilr: 
d~hgdrogi.ne. Az0311 forrnE est kvalué par  titrage dcalirriétrique 
en.nr6senee de  la phdnolplitaléine. Toutefois, en presence de. gaz 
ou de vapeurs acides, ce procCdé n'est pas applicable. 
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~ ) ~ ~ ~ s ~ i s i 3 : a n ~ a t i a ~ r t  q a i ; i n i t i t ; a t i r . c  absa dlrinr-.- JI .( ; .  s'f.\Rci\ 
(2741s.  /'. ~ I I I I ~ I ~ ~ I I T I ~ . S I ~ / ~ P  O ' l ~ t ~ t r ~ i c ,  l!l l l , p. [Y;{). - O r 1  o l ~ t i c , r ~ t ~  id'i~11rCs 
I'aulcur, tl'rxc:rllcrits i ' i ~ > ~ l t i i t ~  en ti . ;~it;~iit  I i i  soliitioii rieiitre d u  
l l u o ~ u ~ ~ e  1) :~r  L I ~ I :  ~ulul ioi i  pi~esqiie s i ~ t i i i ~ ' ~  i l ( !  i ; h I o r ~ ~ i ~ ~ ~  de ploiiil). 
II se îoririi'uri pt-ci'ipilk bhric ,  lourd, r l ( :  PIiFCI, inwlu l~ le  diiiisla 
solution dr. c h l i ~ i x i x  d o  ploiiib, qii'on stlp:~": I'i~ciiciiieiil par 
filtralion. A .  LI. 

n:rplitCriii~iir. di-wu.; cliiiis 1:i Iicrizine oii daris I'Cihci (Ir petrolc, 
:i la pix1111~i1iIC r l ' c ~ i ~ I ( ~ \ - t ! i ~  ro i11~11~~t~~ii icr i t  le p i ~ ~ ! o ~ ~ d c  00  I ' P ~  (le w s  
çolul ion~ n~~rici iw. ,  iii>iiti'at.i ou  li;yi:iyiiici!it :ii:iile-. I.:i c:oiir.\ir, 

s b p c r  rtt doccr r;ipideiiii:nt c l  avec pnlci.iori li: fer et l'aliiiiiirie; 
H ce1 tlll'ct, 011 coiiiiiicnce p a r  r d u i i c ,  t1;iri.; In solution ntiiiti-e ou 
16~itiemciit n r id r ,  le scl I 'erriqi~c en sel fei,rttiis, qu'on esti,iiit il 
l ' i d ( !  d c  fa sol~ifiiin d'acide :iapliI~?niq~ie d m s  la h c ~ i z i i i ~ ~ ,  et l 'on 
dose i:nsiiite l',iliiiiiine, qu i  reste diins la solution iqiicuse. 

A .  Lj. 

et de I'iiirlii.;trir~, i l  c»riviendi~iiit cliie Ics 1;ilmr;iii)irrs irit(Si~sc6s 
sc iiiii .i .ii1 tl';li:r*oril . I I I .  iiric riiCtliotlc i i i i i r l i i r : ,  ilt: t,iiiriii,rt~ ii C\ i tcr  
les ilil 't 'ci~~ni~i~s il'nit:i!y\t ti7irp fini'qiipiitcs (11 ti 1'1) i I I I  11111,t:iiili:?. LA 
n~c~lliu,lr~ ci d ~ r ~ ~ i ~ i ! s  SI 4:C i ;L~i ( I t~~< h ~ i s  le l : f i I j~ ) i~ ;~ to i i~  ile la 

1~':i  11;111ut' sc, l ' a i t  :ivc:r: le flua :iii l,oi,ix, coiiiiiic l 'ont pi'oposC 
l~i(~11er ( ( , ' / I P I ~ I  . Z ~ i f . ,  l!iOO, , p .  333) e l  I)ittn~:ii- ( ( ; l ~ e m i ~ l  A ' w s ,  
82, 97). l'oui- 5.vilr:i. Ics pertes c:i~iséi:l; p a r  le i16g:~piiiririt ( le  CO' 
i la fusion. ori 11i.c~l)ni~e uiii' iiruuisirin (le fliis p:w S u s i f i r i  de 2 par- 
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ties en poids de carbonate de soude anhydre et de Z partie de 
I~orax  fondu, jiisqii'i fusion t.rnnqiiillr.. I,e ciilol. pulvérisi est 
cxtrt!rnenient hyyoscopique e t  doit &ire conservé iivec, les pré- 
cautions connus. Ce flux n'attaque pas du tout les creusets de 
platine. 
. II est nécessnire de ne pas pousser trés loin In pulvérisation et 
le tniiiisnge du iniiii~rai. afin d'kviter les crreurs qui poiirriiient 
en rCsul t~r .  0gr.5 tli.iiiiricrai hroyé sont cliniilY6s tliins i111 ciwiset 
de pl;ilirie avec risi.. de flux ; le couvercle ne doit pas feriner 
1icrriiCtiiliierrieiit; on iililise u n  fort bec Bunsen ; on ch;iuifc jus- 
qu'au inoi~iei~t  oii, en inclinant le creuset, on rie voit plus d e  
petits gi.;iiiis ; I I I  fond ; on active l'a ttaque en agitant souvent le 
creuse( ; elle doit étre termince en 1 ou 2 heures ;  le creuset 
refroilli est iinniergé dans 300 à 400cc. d'eau et &cc. de S0411~ cori- 
centih jusqii'ii dissoliilion du culol.; cornine, pendant ll;ittnqiie, 
une petite parlie du clirome passe à l'état de  C r W ,  on oxyde la 
solution par  ébullition a r e c  Ogr.2 de pcrsulfate de potassium. 
Pour détruire l'excès d e  ce rkaclif, on p r o l o n p  l'ébullition pen- 
d:mt 30 i 40 minutes ; l e  m a n p n é s e .  toujours prksent dans la 
chi.niriik, est s@piii~! p:ir le persnlfate il l'étiit de MnO? oori filtre 
iipri:s I'él~ulliiion ; If: fill.ratiirn contienl tout le chroiiie II I'i.I.iit 

tl'iicitle clirornique, qu'on détermine tout simplement par titrage 
avec un sel ferreux. La liqueur titrée est prépiirée en dissolvant 
JO à 100gr. iIc sel de Mohr dans l'eau avec 20 à 20gr.  tlc SO'II" 
concentiéet nrnenant In solution au  volurne d'un litre; apri:s avoir 
vrrsé  H 1':) ide d'nrie burette assez de liqueur titrée pour q u ' o p p  
raissc, une teinte presque bleu clair, on suit l'opération piir toii- 
ches sur  du ferric:ynriure de potassiurii, en faisant une é p r ~ u v e  
toutes les I ii 3 gouttes jusqu'h coloration bleue nette. Ce procédé 
est préférable i celui qui consiste à titrer p a r  l'iode ou tout uitre 
réaclif l'excès de liqueur ferreuse. La liqueur ferreuse doit Etre 
titrce le jour rnCirie avec Ogr.5 de bichromate de potassium chiini- 
cpeirient p u r  dans des conditions de  dilution à peu près ari:do- 
s u c s  e t  après addition de 1 cc. de SO~HQoncentré. 

I x  flux horncique et  SOnH2 agissent quclque peu sur Li. 

liqueur ferreuse. On fait un essai h blanc, et l'on retranche la 
v:ileur obtenue du résultat.  

Si l'on appelle T le norrihredecc.exig6s pour  Ogr. :de I i O W i ;  
F - de  l'essai principal (0,s  de 

minerai) ; 
f le nornhre de cc. pour  l'essai i blanc. 

1 .  ( f )  
= CrWap.lOO dans  le mirierai. 

T 
On neut  facilement vérifier l'exactitude d e  1:i méthode e n  

einploycnt, au  lieu d e  minerai,  une  quantith connue de bichro- 
iiilitt: de potassium pur .  E .  S. 
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D a u n g c  é l c c t r o l g t i c ~ i i c  tlii ciifwrr. - W. C. nL:is- 
11:iIX et W .  CRUES8 ( J o u m .  Amer. Chem. Soc.,  1910, p. 1265 
ct Journ. of Soc. of  chem. Inrlustrrj, 1910, p .  107,'i.). - Les 
suteiirs ont étudié les difrérents facteurs qui infiucnl sur  le dtlpùt 
dlectrolytique du cuivre : 

i o  Forme des élecb.odes. - Une cathode en toile mét;iIlique d e  
platine ih ni;i i l l~s ;issc:z seri.r:rs et un f i l  en platine, roulé en spi- 

, M I ? ,  constituunt le poste le plus pratique e t  le plus économique. 
II LRci litc I'asitntion de  I'ilcclrolyte. 

2" Variat io?~ d a n l j ~ h w g c .  - I.ii s u r f x e  de cathode convenable 
étant de 93crri2, i l  est bon de prendre un courant de 0,73ainphre. 

3 0  Cor~cetili-ulion. - Plus la coriceiitratiori est p i i d e ,  plus le 
dépôt est rapide;  Pgr .  de cuivre, dans 70 ù 14Occ. d e  liquide, 
peuvent être déposés en une heure. 

4 . O  Qztantite et n a t u w  de l'acide prisent. - Si 1;i Lempérature 
est m:iiiitenue au-dessous de  30°, on inet &cc. d'.iz031I ou de  
SO41I"dnns 140cc. de liquide. De plus grandes qiiantitks ten- 
rlinicnt h dissoiitlre le dkpht. 

5 O  Efet des sels de fer. - Cela dépend de In p r k e n c e  ou de 
l'absence des nitrates. Le sulfate ferreux n'a que peu d'effet; au  
contraire, le sulfate ferrique a i i p w n t e  beaucoup la dur& d u  
leinps d e  dépUt, à cause de sa  r2duction. En présence de  beau- 
coup de fer et d'hzOV1, le cuivre se dépose bien, jusqu'h un cer- 
tain moment, puis il se rediseout; la solution peut  aussi brunir .  
Un peut éviter cela par  addition d'urée. 

tiU Eflet de I'arseuic. - Lorsque l'arsenic est présent, il se 
dépose en traces d'abord avec le cuivre, puis en grandes qunnti- 
tés, quand cc dernier est totalement précipité. On peut I'erriptL 
cher de déposer p a r  addition d'une quantit6 suffisiinte d'AzO"1, 
ou en redissolvant le cuivre dans Az03iI, puis le reprécipitant. 

Le zinc e t  I'alurniniuiii ne gEricnt pas, mais le ploinb est n u i .  
sible, surtout e n  grande quantité,  et il est avantageux de  le sépa- 
rer avant  1'~lectrolyse. P. T .  

P r é ~ i p i l ~ f i o ~ m  dc I'nrsemiic pur le i i i n l y l ~ c l r i d c  c l ' c i r i i -  
inoriiuiii. - M .  G .  3lADEHXri (AlLi R. Accatd. dei Lincei.  1910, 
p. 13). - 10 Préc@itation dans les solulions acides par les acides 
mir~éraux e l  &nt I'aciditt! esl plus élevée que O g r .  03 H ions 
p .  100. - Az03H est l'acide le plus convenable, et les nieilleures 
conditions de  précipitation sont les suivantes : 10cc. d e  l i i  solu- 
tion contenant Ogr.08 d'anhydricle arsériieux sont Iraités p a r  
l5cc.  de solution d e  nitrate d'ammonium ( B  3 7 0 ~ r .  p a r  litre), 
GOcc. d'eau et  2cc.5 d'Az0311 (1) = 2,3),  puis chautrés h I'6biilli- 
lion aprks addition d'environ I gr.tide rnolybd:ite d'airimoniurn 
en cr is taux;  on fait  bouillir pendant 3 niinutes; le précipité 
jaune est lavé p a r  décantation avec une  solution contenant 
200gr. de nitrnte d'ammonium et 100cc. d'Az03H pour /i. litres. 
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prCcipit; lilaiic qui  w t  iri5uluble d;iiis l'eau cliliude et dans  l'eau 
cliargfe de nitrate d'aiiiniorii~iiii ; 1U ii l a c c  de la soluiioii ilcide 
conten:irit Ogr.1 d'nrrlij-dritle orsBriicius sont tmités par  15 cc. d e  
solution de riitrale i-l'aiiiriioriiurri et  ch;iui'fbs l'ébullition. après 
additiun de 1 gr.5 d e  riiulyliiintc d':iiiiirioniiriii : oii,fnit bouillir 
t ~ l t  ~ i e  1 1 1 i s  1 pric:ipitc: est  I;rvi. par r1i:raiitiition 
avec d e  1 eiiu cli;iutle contenant i l i i  riitriitc tl'niniiioiiiuiii, dissous 
d a n s  AzI1.1, et l 'arsenic cst rt,pi+cipitL: sous forme d'nrsCniate 
nrnii1oni;ico-iii~1g116si(:ri. 

3 0  Prt;cil~i[nlior~ dails lm s ~ d u t i o ~ t s  Ù acides o q ~ l m ' q i ~ e s . -  L'ex- 
ptJrierice,iiioiitre q u e ,  d a n s  la préeipilirliun tlvec Irs ticides o r p  
n i c ~ u t ~ ~ t t ; i i ~ t r i i l u e ,  o.c;iiiqiie, cilriqiit., nc+tiqiir, sircciiiir~iic:, phta- 
l i q ~ w ) ,  avec ou sans  n i t r i~ tc  d'tuiiriioniuni, la Sornxitiori du préci- 
pité b l i j n ~  ou jaune dCpent1 de 1';icidité de la solution. 

4.  P ~ c ~ c i p i ~ t c ~ i o i ~  da t r s  Ics  solr<t;ous neulres. - 1):ins I c a  condi- 
tions décrites ci-dessus, on obtient le pr6cipité l ~ l a n c .  

1.e i'irppwt d e  I'iiriti~di.it1e nr.&iiieiis il I1;ii:ide niolybtlique 
(AsYOJ : RIiiCP) tlnris le pi+cipilti jiiurie cst 1 : Yi . ,  rt diiiis le pitici- 
pité I)lanc 1 : 16. P. l'. 

le t~il~ci au-il(lss~is d'uiie fciiille d e  pipici .  t h n c .  
I'oui. 1111 ~ U S ~ I ~ F ,  OI I  o p i w  de la. ni;iriiire ,cu:vnnte : e n ~ : r o n  

100gr .  d'llCI il 'Op.1110 sorit L~r~i;li~rigCs avec Jcc.  de  soliitiun 
d'nciile arictknivux K,l:iOO, puis on irjoiite 10 cc. d'mu sulflij-clri- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



q u e  ; nprEs repos de quelques miriutes, le m:':l:inge est agit6 pen- 
d a n t  une  ou deux minuleç avec l0cc .  d'un inélanse à volumes 
égaux  d'éther et declilorofuime, puis on Iiiisse reposer;  la couche 
inférieure. jaune, contenant le sulfure d'arsenic, est séparée. 
puis. aprés  addit,ion de 2 à 3 cc. tl'AzO"1 h 23 p.100 ayant  pour  
but d ' k i t c r  In uoli~tilisntion (lu clilorurc d'arsenic, est introduite 
d a n s  un béchcr s u r  u n  bain-marie ; le liquide primitif r6siduel 
est  ext,r;iit ainsi trois fois çuçcessives avec 10cc. d'ktt~er-chloro- 
forin?, puis uriederrii6r.e fois avec L,r:c., et l'eriseiril~le des extraits 
est. joint ni1 premier extrait contknii L i n s  li: btk.lier; le résirlu 
d e  I'Cvaporntion m l  de l'iicitle nrséni liie, qui peut Ztrc alors  
déterriiink finalrinciit pi' ln iiitlthodi: iodoniritriqiie. Ori a p u  
ainsi  fücileinent déceler O inilli:,.i-.O75 d'arsenic dans 5OOcc. 
d'urine. 

Ln inéLhode est de nièrrie apylicühle k l a  sCpar~ition d 'autres  
rnCtaiix pri.r.ipit;il,lès soiis forme de  sulfures en solution acide, 
tels que le plornh, le cuivre e t  le mercure. 1'. T. 

I90saac de 1-eeidc sil lciqoe. - JI. V. 31. GOLûSCII\fIDS' 
(Pl,.armc2cez~tiscI~ Praxis, 191 1 ,  p .  91). - Le silicate est désa- 
grtig~i pni3 fusion avec la soude, et la rnnsçe fondue est dissoiite 
dan3 AzO"H : la ~o lu t ion  amt ique  est chaufï2e a u  bain-marie ; 
s i  cette solution contient des coinposbs inso~ubles  de  mnnganhse 
a u  de for, on ajoute quelques g o u t k s  d'eau oxyght ie  ou qdel- 
queç décigrammes d'azoiite de  potassiurn, e t  la solution d2vient - 

limpide. ilprés Bvaporalion, on hiiiii~.cle le résidu avec environ 
1.0 cc. d'I\a0311 concentré, et l'on ajoute 100cc. d 'eau;  an évapore 
ë siccité: le r h i d u ,  est tmité p:ir 15 cc. d.'AzOYl : :on 6tcnd d'eau ; 
o n  cliaufTe au bain-marie, el I'on ajoute qualques g r .  dea i i  oxy- 
gdntSe ou quelques. dk i -gr .  d'axolite de  sodium ; on é tend le 
melange avec de l 'eau chaude;  on recueille l'acide siLicique s u r  
un filtre, qu'on lave avec de l'eau acidifiée par  AZOV%. 

Ce procédé est plus  rapide que celui. qui  cuosisti: B employer 
ml. A.  B. 

Le RUIPHCC Ccrriqm em+.Fi: - ponr tilrrr I r  prr- 
uianguiiatc de potussiuni. - MM. JAl tOSLAV i71ILBAljER 
et OTTO ( ) C A D U T  (Zeits, f. analyt. Chernie, 4921,  p. FOI). - 
Ou p k e  dans une fiole k'jelt1:ihl en verre d'Iéna 20gr.. de sulfate 
fc iwux pu~:if ié  tmiu f u i s p a r  cristallisation ; ou ajoute 100cc. de 
SO"IIIL conceatrC ; on couvre avec u n  petit entonnoir, et I'on fiiit 
liouiilir sur  uue  petile Ilamrne pendant trois quarts  d 'heure k une 
heure. Pendant  cette opération, le sulfate ferreux se  déshydrate  
entièrement, s'oxyde et se transforirie en sulfate ferrique q u i  
forine d e  fines tablettes hexagonales. L'oxydation est  considérse 
cornine terrniriée lorsqu 'u~i  éclinrillllou, examiné au  microscope., 
a ~ p a r a î t  slisolument hon-iaghne et camp~séexcl~ivement(ie~cris- 
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taux ci-dessus décrits. Apiks refroidissement, le l)i.otliiil es1 rose. 
Le nielar iy froid est til1rP nu crriiçcit de  Goocti ; Ic rk i i lu  est 
lav6 h I'iilcool, puis ii I'i5Ltii~r aritigrlre et  eiifiri s k h 6  h 1'i;tiive jiis- 
qu' I  poids c»nstiint:  on conserve en fliicons hicn bouctiés. 
A l 'air, ce corps r1'6proure pas de iiiotliticiition. rn:iiç dans une 
atiiiosplifii~c tiurnitle, i l  n l )soi~l~c f;icilcinc>nt I'hiiiiiitliti'. I'our titrer 
une liqiieur de  pi?rninnpnate 11e pot:issiuin, ori en pi!se 1 gr. ; on 
rijoiitc 2:; cc. d'eau, IOcc. de  SOil12 r.oricrint1.6 cit qiiclqiiei grain< 
de ziric ii1fit:illique exeiiipt de f w  ; or1 cliiluffe rluiicriiir~rit ju.yii'ii 
diçwlii t i i ~ r i  coinpli~te ; or1 rliliie au doiilile avec de I'e:iu et  l'on Litre. 

E .  S. 

chaiilre peridarit 25 h 30 iiiinufes sur  le  c h a l u ~ ~ i e a u  d:iris un crcu- 
Set. on plnliiie asscz prand. A p r k  avoir chnul'f'é, on incline le 
creuset de ious les riittk, tlc firyon ii étendre 1 i i  niasse fondue sur 
ses p:wois, e t  l'on plonge riipideinent ilans I'etiu fraictic; la 
iii:isw délacliée est iritrotluitc diiris uri bet:her$;is ; or1 la dissout 
à ~ l i i ~ i i t l  dans environ 30cc. cl'HC1 diliik, et. a p r k  refroitlisse- 
nient, on filtre sur  du  coton de verre, afin de séparer l'acide ,,ri- 
r ~ u c t m r ~ s " t l l i s é .  Les cr is t i i i i~ aciciili~ires de chlorure de ploinli 
qui pourraient s'y trouver rie sont pas difficiles i reconnnitre 
d:iris Ic prbcipité ci-istnllin, m;tis on ne doit leur pi'éter aucune 
ntterilio;~, le &oiiih se retrouvant facilement dans ia soiutiun. L:i 

, . 
snliition est évnpnrée ii sicrit6 ,711 en ayant soin 
d n g i t e i  continuelleiiierit; ilfin de sép:irer l'acide ~ilicique, on 
continue Iii dcssiccntiori pendilrit une hcilrc encore ; or1 reprend 
le risitlu piir 50 B Wcc.  tl'eiiii tiède :icidulée ù l 'aide d'lICI, et 
l'on filtre pour sépnrer l'acide silicique, ainsi que l'acide lioiique 
qui :iiir.ait pu se separer .  Le filtrat uin est :ilaïs soumis à I'ann- 
lyw qu:~lit:~Li~.e. A .  L3. 

Di-tci -ni inai lon ri iplrlc t l r i  woiil'rc c t  de 1'liptlragi.iie 
si i i l ' i~i+ cimi~s l e  gn1: d ' i .~ I&t I~ .ngc .  - M. C .  SCIRIERVIIIIiF. 
(./otrrn. Cas Liyhiing, 1'310, p. 28). - Le dosage du  soufre total 
ps t  I~isi: su r  In déteririin;~tiori di: I'iicide siilfiireiix piir l'iode et 
s'eli'c:c:Iuc en fiiisiint passer les produits de  la coiriliustion du gaz 
diiriq uiie solution titrée d'iode contenant de  l'empois d'ümidiin 
j uscp '~t l tko1oral ion.  

1.1: giiz est bri116 à rnisori (le ,15 litres ii I'heiire, dans un h l -  
Ieiir I5uriseri convennhlement placé d:iiis u n  tube en verre; la 
cii~ciiliiiiori des gaz de la coinbustioii est facilitée à l'aide d'unr 
trompe b eau ; le ti i lx en  se r re  est inuni d'un robinet à trois 
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w i c s  periiiettoiit d'irilei-romprc iiniiiétliateiiient le courant  de ~ ; I Z  

au riiomcnt de In d<;coloi-citiori de l'iodure d 'amidon.  
Pour Iii  dcitci-iiiin:iliori d c  l ' l iyclro~bne sulfuré, le gaz passe lcn- 

tcnient k travers uii viisl: contenant iinequanlile connue de so lu -  
tiori tilr6e d'iode. II est iwpii.6 p i -  1;) t i u r i i p ~  et  rriesurii pa r  i i i i  

cciiiipteiii~ spPci;il. 
1,'iiction di.coloixn te d e  l'acide c y i n h y  i l  rique, s'il est présenl , 

cst ddcriii inée cli~ris une seconde cxpgrience, dnris Iiiq~iclle le 
p:is5(; d' i i l~r~rtl  r1;inç u n  tube contentiiit du carbonate de ploinb, 
avant  d e  se i w t l r e  d a n s  1c vase corihxirit  la solutiori d'iode. 

P .  1' .  

Imroa.Ptlé s i t i i p l c  c e  r u p l t l c  po i i r -  c a r c i c t é r i s c i *  I'ur- 
se i r ic  alnnn I ' e t u r y l  e t  cl i ins I ' a r s n c i i t i i i c .  - R I M .  E .  
I t U W  et  F. LEIl.\I.ISi\' (Pltarmnceutischc Zeit., 191 1 .  p. 273). - 
Ide procédé proposé p;ir les auteurs  consiste 5 introduire dans  un 
hallon de 200 cc. O gr.20 de la  substnnce et 10 cc. de S0411%on- 
centri.; on cliaul'f'e n w c  précaution au hain-ninrie (h environ 70°); 
on enlève le Iiallon du feu, et l 'on introdui t  en agitant,  et  p a r  
petites portions, d u  pcriiiangariatc d e  pot;issiuni crist:illisé, en 
ayant soin de  n'ajouter urie nouvelle portion de ce sel qu'aprcs 
cessation t i t i  dégagement gazeux ; on ajoute c n s u i k  goutte L 
goutte de 5 h 10 cc. d'eau osygF:nie officiniile jusqu'k ce que la 
couleur brune d u  liyuide nit d i sparu ;  on tijoutc 2Occ. d'eau ; 
siprhs une 6bullition d e  10 à 15 ininulcs, on ajoute encore 5Gcc. 
d'eau ; n p r h  refroidissernerit, or1 a,joute 2 gr. d ' iodure dr: - 
lmtiisïiuin ; a11i.i.s u n  repos d'une heure,  on titre l'iode avec une  
solution d'hyposulfite de sodium 3/10, sans eniployer l'empois 
cl ';irnidori. A .  B. 

C o n s e r v w t i o i i  tic* Ccli i i i i t i l lo i ic l i  de Iült dcal l i iCm n 
I ' a u u l y s ~ .  - II. 1. LYSESS (Journal  de plrarmacie de Liège de 
jxnvier I 9 t  1 ) .  - L'auteur  fait remarquer  que le lait arr ive sou- 
vent altéré d i e z  le cliirniste qui  doit l 'analyser; d 'autre  par t ,  les 
agents chiirgés des prtlléveinents oublient un peu t rop la  ferinen- 
tiition lactiyuc due h des microbcs qui  transforment le sucre de 
lait en acide Incliquc, capable de coaguler la c a s h i e .  II y a aussi 
les tyrothis ,  bacilles qu i  çécrèlerit des diastases, entre autres  de 
I i i  presure, laquelle coagule la caséiiie, e t  la crbase, qu i  dissout 
1 i i  caséine coagulée. 

Les feriiients lactiques et  les tyrothix sont les deux erinerriis LI 
coiribilttre si l'on veut que le lait parvierine inallére a u  lahora- 
toire du chimisle. 

I)e loua les nntiçepliqiies employés, I'iiuteur donne la  préfé- 
iciice au formol ajouté a u  la i t  diins la proportion d e  1 p. 1 000 ; 
an parvient. ainsi à conserver du lait  inaltért! pendant  u n e  
winaine et m h e  davantage. 
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Il va de soi que, si l'on doit reclicrclier les agents conserva- 
kcurs dans Ic lait, on doit f i i re  deux pi.ise3 d'essai. 

L n  solulion ne  dilit contenir rlue 0gr.:iO tl'iicirlc furini 111e par 
litre d e  liquicle. 0ii procède d e  li t  f',i(;on buivaiile : on dissout le 
se l  forriziquc daiis un litre d 'eau,  et, l'on ajoute,  pour chnlue 
,O gr.50 de  sel, 50 cc. d'une solulion de 2 0 0 g .  de subliiiié, 300;r. 
d'acétate de sodium et Mgr. de cliluriii~e de sodium dans un litre 
d ' eau .  11 est lion de préparer cette drrriit?re solution d'aviince et 
d e  d iknn te r  aprés I'avoii I;iissU rcliuser liendarit deux j o u r s .  lie 
i n é l n n ~ c e s t  clinuffé nu bain-marie periJ,mt 3 lieuros à 3 heures 
el dcrriie, temps nécessaire pour pr6cipiler tout le caloiiiel. qu'on 
recueille et qu'on pkse. A .  n. 

Essence dc iiicntlie tlc Itlosi~ric. - M. K. I lM iPhar- 
m~ceuticnl J o u m i d ,  1910,II .p .  351:. - Le rendenient en essence 
de 1s menthe de IJongrie varie de 0,862 1,4303 p. 200. Cette 
essence présente les c;lracti:rcs suiv;ints : 

Iknsitci ii 2Q0 = de 0,897 0.920 ; 
Pouvoir rotatoire = de - 2 6 5  1 à - 3s040; 
Indice  de sapoiiific;rtiun = de 19,6 2 45,% ; 
Soluble cliins 2 & 4 pari i rs  d'alcool !I 7$O, dans 1 à 2 parties 

dln!cool B 80"et dans  1/2 partie d'alcool à 90'; 
E;thers, de 6,93 h 16,2ti p. LU0 ; 
Menthol, de 55,38 à G3,10p 100;  
Merithone, de  7,38  j 43.21 p.100. 

Introdneliou à l'étude clc lis sprctroeliiiiiir, par 
G .  URBAIX, professeur de chimie k la Sorbonne. 1 vol. de 248 pages, 
avec 70 figures et 9 planclies. (Librairie scienlifique IIerinairn, 6, rue 
de la Sorbonne, Paris). Prix : 10 fr .  - h l .  Urbain publie sous ce liire 
les leçons qu'il a profess6es en 1909-1910 ë la Faculté des scieuces. 
Nous en conscillons la lecture aux cliiinistes analystes, qui aiiront 
ainsi l'occasion de constater que la spthwscopie peut rendrf~ !le riicls 
services en analyse. En genéral, on n'emploie le spectroscope qiic pour 
rechercher qualitativement certains eI6rrreuts, el l'ou reproche a u s i  B 
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)a méthode spectrosco~iique sa  h o p  grande scrisil~ilité. 'il. Ui h a i n  
montre qii'ori pttut i:teniire Ics services rendus par la specliocliiniie ; 
mais pour w l a  il I'aiit s'iiiiiier à celle trclinique p;ii.liculiére. A l .  Liahain 
utilise les spectres il'tirc II se s r r l  d'un specil.ogrnptie ii'un seul prisiiie 
de Cornu en quartz. I1;iris C ! I ' ~ ~ ~ I I C  d?teririinalinn, on p t i~~tograpt i ie  
iiniii+tlinteinent, I'uii ail-dc>soiis de  I'aiiti,e. ti.iiis spectres : le spectre 
des cIiai,iions (avaiil d'avoir i n t i *du i l  la niiilikre duns la cnv, té) ;  l e  
sp~.r:lrt, ù i t i i i i i~i . ,  rt eiifiii le spei,tie d'arc [lu I'rr, qii'on iiliiient en S H ~ -  
s a n t  jaillir l'arc enlre dciix 1'i)i.t~ cloiis. Ori  eut üirisi tt,riii coiripte 
des impiicic's du carhnne et s ' a s~ i i r r r ,  par la coiricidrnce d t ~ s  t races  
du I'cr, qiie Ir speclre B ctuiiier c l  le spectre du fer sont ei~x-irii:rnes 
bien en criïncidence. 

Le ~pec11.e ullra-violet occnpe sur IPS cIic11és une Inngii~~iir  i l ?  00 crn- 
lirriiit~cs. Ltis clclic's sont etiiilii;~ ii I'riiil+~ d'liiie pciiii!.iiiai~liiiit~ a ilivi- 
scr,  -1oiit le niicriisiop,~ griwir 111s I'IIIG. de socle rliLc ~o i i t  st. , ,asse 
coinine si l'on otiserv;~ii i i i i  .pecipe itc ileux tiiétres de luiig~iriii~. D a n s  
ces condiiioris, on peut ai'lirrriei B ~liielr~iirs dixièmes d'unité Angslrcrrn 
p i&,  la loirgurur d'oriile tics rairç, e t  cctte piecision est la rgement  
suflisarite pour les iecherclies ciiiriiii~urs. 

coinpie rendu de cetle classe. II a voiilii l'aire cruvre plus large c l  plus  
utile en inodlraiit les progrès accomplis dans les iridiislrics cliiirii- 
qaes, en  cliercliaiit les causes de ces progrès et  !es moyens qu'il con- 
vicrit d'eiriployrar pour assurer dans  l'avenir la prospkrite des indus-. 
tries chirriiqiies. 

Dans son rciiiarqiiable rapport sur l'indiislrie cl-iirnique à 1'Exposi- 
tiiiri iiriiverselle rie I'aiis, en 1'300, Al. 1I;iIIi~r avail coiriparé 1i.s iridiis- 
tries çliiiriiques de la France h cclles d e  l'.\llcinngne; il avait analysé 
et erpliqiir~ les raiises iiii riiIt?iiiiasi r ~ i ~ r i t .  de's progr/'s r : I l i r i~ iq~i~i~  en 
France ct Piiit ressoitir en in?iiie Len~:,s le ilt4veloppeirient cr~risidérable 
de l'iriduatrie ctiitriique all?ii:anife. Il était ensuite reinoiitti iiux 
causes ct  il avait conslûte que la siipiriorité de l'l\llein:~goe etiiit 
due à I'enseigiii~iricrii ile la chiiiiie appliqube. On voit qu'il y a d a n s  
ce pays une cullaboralion rorislanle eiilrc I'enseigneinent et I'inJiis- 
trie ; la tliL'orie et la praliqiie se pri.teiil une :iirle inutuelle, source du 
progr.& qu'on con5tale en, Alleiiiagne dans les intlusirir:~ chimiques. 
A la suite de  tes critiques tri5s jiislfiees, 31. Haller avait tracb un p l a n  
géneral de rtifurme de  I'criseigrieiiicnt. 

M .  Trillat rt Iàit,'h dix a n s  de dislance, I'éluile A Iaqurlle s ' i lai t  livrS 
$1. l1dli:r. Il i:nri>tatc qii'il J a ~ , I I  des progrh  a ~ r ~ ~ i i i p l i s  11aus l 'o rdre  
d'idites que signalait I'riiriinent riippoi.l.~ur de 4900, innis il reconnait 
qN"'l y a d':iiilrcs caiises au di~veloppcriierit des induslrics chimiques. 

rr L'cnsrignernerit. de  la rliiiriiçi, ilil-il, iie doit pas Clre considéré 
i comiiic l'unique Pactcur d u  progres iiidus:riel. II I'aiil, ru  e f i t ,  s e  
« repl'Bsentrr l'iridustrie chiiriiqiie colnirie subissant les ii,fluences e t  
« les conseqiienccs de ~jliisieurs facteurs qui se supc~poseut  et se  sou^ 
n t iennent.  C'est ainsi que la situation gécigrapliique des usines, l e u r  
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(r organisalion ail point de vile I i~gi6niqiie,  éconoiiiii~iic et social, 1t.s 
« IariI's di~ii:iniers. la loi siir les hrcvrts, I'oignrii-;ilion coiriiric~i,r:i;ilr~. 
K la rrirnlalitti iles intliisli-icls el des chiiiiisles. l a  dél'cnse dcs intéiék 
IC rliiiriiiliirs par (les associnlions oii ~ P S  syniiirats plils ni] inoiris puis- 
« sanls,  1'édric;rliori des commis-vojagcur~,  ctc. ,  sont intiirirment 
(! lies 2 son rliiveloppernenl. >i 

El JI ;I'rillai analyse, avec S R  profonile conriniasant:~ dc nos indus- 
tries i~li iniic~i~rs,  ces diverst-s cnuses. l'ni11 i I '~hoi ,d ,  i l  cnristate qiir. 
tlepiiis 1900, I 'ense~gnri~ieii l  s ' r b s l  airirliiiiL;. Uii r t  iisp~ il nnuveaii 13 

s'est rn:iriilt.sle par la décenlralisnlion i l *  I'enseipiioliicnl, par l'niga- 
nisatiiiri ite riniivetiiix Iol~urrilnii~cs, p i ,  I'iiiipulrion illinnec ii i'eii5ci- 
gririiit~iit l~c l i r i iq~i r  supGrieu~'. 

14 riilii de I'enseipn~inent, 31. Triiiat iiiriritre le riilti Iiit.ririii:ant qiic 
doivcnt joiirr les sociEtés s a v a n t c ~ ,  qui difïuserit les connaissances 
scientifiqiies, les associations et les syndicats, qui groiipent on melient 
en relations les indiislricls el  les cliimistes. Il rappelle que I'Acadéniie 
d e s  scicncm avait. jadis conipris ce rdle et qu'A la On du rviixe siècle 

-el ail coinrnenceiiient du siEck dernier elle a rrndu d'immenses ser- 
vices à la cause d e  I'induslrie rhirniqiie en France.  

Ai i  siilet de  l'iililite d u  rdle des associations et des spdica ls ,  
M .  Trillat montre  que, s'ils rendent des services incontestés, leur 
ad ion ,  trop iriilividuelle, inrinqiie d e  la force qiii appartierit aux 
granils K I - n ~ p c i n e i i t ~ ,  et il propose la création d'une soite dc I'edéro- 
(ion de ces sociGltk. 

« Celle fiilCralion des inlérbts cliirniqiies pcrinettrait, di1 il, d'nbor- 
C< der des sii,jt 1s d'un ordre plus elevé. C'es1 ainsi que certaines q i i~s -  
( 1  lions il iililitc gknirale,  comme la queslion des brevels, les marques 
« d e  Fabriqoe, les droits d'enlrée e t  de  proteclion des prodiiils, l e  
« rccriitriricnt d u  personnel, l'apprentissage, l'hygiène, la legiilalion 
rr induslrielle poiirrairnt etre esaiiiinés par cc groupement, qui réurii- 
(1 rai l  eri i i r i  seul îniswai~ luiis les irit6réls chiiniyiies et pourrïut 
u clrisuile intervenir ulilement auprës des poiivoirs publics. 1) 

W .  TriIlal rrvirnl  plus loin dans son rapport  sur la iiierikilite dias 
industrirls et des rliiinistcs e l  sur  les rclalions de  l'un avec l'autre. 
II. Haller avait d e j R  f'ail, dans son rapport de  2900, une jiiste criliqiie 
de 1ii nienialilé des industriels rranyais, tout en rendant hornrriage a 
leurs qiialiles. 1,'induslriel a parfois une certaine tleiiance vis &vis du 
chiini*le, et, d'un autre cbté, il a parlois trop de confiance en I i i i .  

I (  II 1st poi,lé a croire que le cliirniste doit lui apporter rapirlenienl les 
tr pt~i~ectiorinerrieiiIs e l  les noiiveaul6s qu'il desire rians la faliriratioii. 
tc Or, le chimiste a besoin, surloiit d l n s  ses débuts, d'étre guidé par 
i t  sriri che f .  c't!st un outil ilniil i l  faut  savoir s r  servir;  i l  faut, en 
(( q~ielqiiesorle. le iiiériler. 1) 

ri Qiirinl au chimisle lui-rrieme. on peut, l a  décharge des indus- 
rc  ti,icls. I i i i  reproclier de ne pas avoir p u s ? ,  avant son entrije dans 
I( l'industrie, dans des Iaboraioires d'application, oii se formeraient 

son expi,rience et son jugement.  Le rriE:iie rcproclie qu'aux indus- 
(< l i . i t~1~ peul lui élre adresse : il ne  sait pas se servir de documents 
(i tiitiliogra~thic~ues. II arrive soiiverit avec des i d k s  trop Ili6nriqiici, 
« d~'daigiicux des observations des \lieux  praticien^, parce qu'elles lui 
u paraissent antiscienlilïqiies, alors qu'il aiirait grand intérêt à cher- 
« cher a les approfondir. >J 
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$1. l ' i , i l l~ t  enoiicc des vér i lh  peul-We un peu dures ii entendre, 
mais i l  t,st iililc qii'un liorii~iie iiyaril sa corripClerir:c et son souri dt! 
la prospi.ril6 de notre iridiistrie dise ces v4;riltis npcv2s-aires. Koiis sou- 
Iitiitoris donc qu'on écr~iile les avis d c  31 TrilliIL. et nous engagrons 
vivement nos collSgucs (1 prendre connaissancc dc  son i~inürqi iable  
rapport. X. R .  

l eu i i er i e  cC Y'ciilcrie, par Fiiasço~s et  LAUREST, inginiciirs- 
cliimistes. 1 vol. de 132  pages de 1'Encyclopédie I,t2iiute. (tiaiilhier- 
Villars, éditeur, 95, quai dcs Grands-Aiigiistiris). Prix : 2 fr. 50. - 
Dans ce petit volume, les auteurs ont résumé aussi sucr.inclcrncn1 que 
possible deux indiistries agricoles trks inlc'reseanles. Pour l'une de ces 
induslries, la meunrrie,  il était difficile de  mieux condenser une tcch- 
nique très coinplese. (;race aux nombreux dessins schéirialiques qui 
fgiirent d a n s  le texte, on peut se rendre coinple très exactement des 
opérations qiic nécessitent la préparation des grains, leur broyage, la 
separation e l  le classemint des elérnents de la masse nioulue. 

S'il existe des ouvrages de grande valeur traitant de la meunerie, 
la IittPrnture technique est pauvre en bons ouvrages siir la fCculerie. 
Cela litmnt Ii ce qiic la Ieriilei.ie était reslée jusqu'ici la s[iPcinlilé de 
pialites iisincs où l'on trav;iille eiiipii,iqut.irient. Aussi le pelil voluirie 
de AIM. I~rariyois il Laureii t sera-t-il I I I  avec irilc'rdt. 

G u i d a  1111' atialid eIilriiic.it qiiaiitiînîlrn. par UOTT. 
P a ~ ~ i n o  GUAIISIERI.  - 1 vol. de ,160 pages (Luigi Battei, Parina,  
ltaliaj 

IO DVELLES ET REN SHGBEWICNTS 

Iiiîcimi~r&lnîiuii tien rérsiilliits niial~îiqncrr e t  L'exppr-  
îisc eu iiie(6èi.e de r lais (Annales des fulsipcations dr?,juillet 
1911). - h divrises reprises. des exlieris prés les tribiinüiix oril 
dernami< au scirice de la réprusion dcs liaiides de leiir faire r:oniiai- 
lie s'il exislait des ri'glrs o:fi.ielli.s pour 1'e.zpejel.lise en inaiieie de  
vins. .\ pivprcii~cnl parler, clioqiie alriiire dcvant conslitiier une  
espi:cc spPci;tli.; i l  ri'zn existe pas,  cl  s'il y ti unc iVotice of/iîicielle 
pour  l 'irltcrprfitation des i ~ ~ , s u l ~ a t s  d t ~  I'nndyst: d~.s c i n s .  cc docu- 
ment n 'a  qii'uiie valeur toute relative et  iie présrrile d ' in l~i2L que 
poiir les lalioialoiies agries,  poiir I ,qiiels,  di1 reste, il n'csl qu'un 
siint~le giiirle. 

Le rble de ces laboraloires e a l ,  en i>fTel, rie signaler comiiie siihpecls 
les cchanlil.ons d e  vins ou de tciile nulise dznr6e qiii pr~iserili~nt des 
anoriii~lies de c:niriposiliori susi:eplililes d'2li.e atliiliuees à Urie inüni. 
pulalion frauduleuse, air de les laire considérer cornine niiis~bles ii la 
santé du consonimateur. Ces liiboraloiies, qui ne  connaissent gCriéia- 

,lement, de l'écliantillon qui leur est soumis, que sa nature et un 
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piiiméro d'ordre, sont obligis de concliirc en se plaçant II un point de 
t u e  g e n ~ r a l .  

Tout autres sont les conditions de Iravail r l  le rôle des exprrts. 
??cartant les ,oilni?r~Iit&s, ils doivent jiigpr une c s p k e  b1i.n dkfinit! et 
dire si l'anomalie constatée dans  la coiiiposition de tel vin est due ù 
d e s  circonstances accidentelles, nalurelles, nulleinen 1 Fraudnleiiscs, ou, 
a u  contraire,si elle est le résultat d'une manipulation il icilc. Ils peu- 
Vent avoir en mains tout le dossier de I'afîiiire qiii lciir est soumise. 
Ils ont par suite les moyens et le devoir de raire iinc enqiiéte sur 
l'origine vcrit;ible du vin. Le juge d'ins~rii~:(ion peul, il leur demandei 
faire cnntrfiler les ~rfi imat. inns de  I'iriliircssi. B ce sojel. el. faire pro7 
.cCdcr A In prise de tous les dclianlillons di: coinparaison qu'ils juge- 
raient utiles. 

C'est dans le biit de faciliter celle tilclic que le service de la répres- 
s ion  des fraudes a corisrilli la creation ile casiers vinicoles, ou les 
experle trnuvcraient les types de coinparaison qiii leur sont neces- 
saires. La circulaire du 18 inars ,1910 (1) contient lous les renseigner 
men t s  sur l'établissement et le fonctionnement desdits casiers. 

1)'aiitre part, le service dc  la répression des fraudes a le pliis vil 
iit!sir de n e  pas inquiéter les prodiiclciirs et Iris ~ ~ ~ I I I I I P ~ ~ ~ I I ~ S  hnnn&Les 
p a r  des poursuiles in,justifiees. Aussi, rlicrclie t-il a rendre de pliis en 
pliis jiitiicieur le  li,iagc dùnt les Inlioritioircs sont  c h n r g k  h cet 
effet, i l  proci.de tous les ans d une enqui.te g?nCrale sur l a  cornposi- 
dion des vins de France e t  d'AIg6rie. Iniit~~icndaiiiirient ries rensrigne- 
-1nents recueillis diis les vr.nrlangrs, ceilc enqiikte est efftict~iCe chaque 
a n n k e  p a r  les soins du Laboratnire ceri1r;il aiissil0L les soulirages de 
prinlernps Icririini;~, lorsqiie Irs vins on t  acqii!s lciir cornposilion b 
peu p r h  di'finiiive. J I a l t i c i i r e i i s c ~ i r i e i i t .  1 orgariis:ition acliiclle n'a pas 
perrriis, jnsqii'8 prkei i t ,  de  donner  ;i cette etiiile I'arnlilciir ct la piibli- 
c i te  drisirableç. [)ci a dÙ se contenter d c  constiliicr des fiches qui por- 
t e n t  au recto l'analyse des vins, el aii verso lous les renseignenients 
îeîiieillis. ~ b r i l a b l c  Cinl civil de l'i:ctiantillon, ainsi qu'on en pourra 
j i iger par le modnle ci.contre : 

ORIGISE : Biinyils dtxs Aspres ( P j r . - U r . ) .  
Narune n u  SOL : argilo-calcaire. 
SITLATIOS DI; VirrrootE : plaine. 
C i i ~ a ü ~ ~ s  : Carignan ct Gieriache sur  Riparit1 e t  Riipestris. 
RIOLIE D E  CUI.TUIW ET T A I L L E  : en goi t .1~1 ; fumier de ferme et super. 

~ ) h i l ~ [ l h d l ~ ~ .  
C o s u i ~ i o ~ s  c r . r ~ a ~ 8 ~ 1 y u i : s  D E  1.a Y E Y D A S G E  : ordinaires. 
ETI' U B S  IIIISISS : sailli e l  rnùr'i. 
PRO~>UCTLOX A L ' I I E Ç T A I ~ E  : 60 hectos. 
P~ockuB DU VISIFICAIYOV : ordinai re ;  10 g r .  de bisulfile par hecto. 
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Les dirct:lrurs tirs lahorstrliics agrét% sont invites {i recoiirir a u  
servire central, en lui souinellant les résultats analytiques dans tous  
les cas douteux ; aprcs consiiliaiion de ccs firhee, un avis peut l e u r  
étre donné sur les concliisioiis a t irrr  de l'analyse. 

Des tnvsures sont a I1c,tudr, qiii permettront la publication co~riplétc 
de c ~ t t ~  enquéie à partir de  la iécoltc procllaine. 

Les Ticlies dont il s'agit ne sont d'ailleurs utilisables que lorsque 
l'origine précise du vin est coriniic, ce qui ri'est géniralernent pas le 
cas poiir les laboratoirrs adiiiinisli~atifs, car,  nous le répétons, les. 
échantillons leur arrivent le plus souvent avec une désignation vague, 
les iiiti;rersks croyant étre très hahilrs en refusant, ce qui est l e u r  
droit, i le fournir des iuitications qu'il serait le plus souvcnl au con- 
traire de leur intCrêt d e  donner. Parfois, c ep~nda r i t ,  le concours des- 
~ X ~ E I  l s  dr,giistalcurs a l t e i  111:s aux Iabiiratoires permet de  tranchrr- 
celte question d'origine C U .  tiiut au moins, de distinguer un coupage 
d'uri vin d'une proveriarice birri dkleririiri6e. 

(,'e$t seulcinent en I'ati-f,uce de  toule indiration sur l'origine qu'on. 
applique 11,s rEglcs gc'nPralcs, c ( , n fo rn i@ni~n  i ailx insl.ruclioris ci-après. 
Ctablit,s par la Com~r~ission terhnigue pcrmnncnte. Nous ajouterons 
qiie le fait pour un vin de  salisl'aire a ces condilions ne siiftit pas tou- 
joi:rs pour l'innocenter Dans hieil des cas, poiir les vins d'Algérie e t  
les viiis d'Espagne, par exertiplc,, qui sont loiil a f a t  5. l'ordre du ,jour, 
il sei.ait puéril de vouloir s'cil tenir ti ces regles. Sous  sommes loin, 
coiiiiiie on le voit, du  sys l~i r ie  siirariné des moyennes et des concln- 
sions au barèrne, auqiiel certains chirriistes ont cependant encore 
recours. 

Voici, a t i tre de  documentation, la nolice officielle d u  service de  la 
répression des fraudes : 

RENSI<IC;DtE.\ILI\iTS ET DOCUMENTS 

FOCR L'ISTERI'RE':TATION DES R É S U L T . ~ ~  DE L 'ANALYSE 

D E S  VINS ORDINAII1ES. 

1 V r a u E e s  consistant dans l'addition aux vins de subs tances  
é t r angè res  dont l'emploi e s t  interdit .  

L'analyse peut révéler la pi'6st'nce d'une substance titrangiire ii Ir 
compiisil.ion du vin, et ilcirit l 'erripl~~i est iritcrdi!.. 1,es principales 
substariccs qu'on peut rcricoritrcr ainsi sont : 

Des antiseptiques, tels que arides salicylique, borique, benzoïque, 
fluorhydrique, ajoutés, libres ou en combinaison ; 

Des acides minéraux libres (acides suirurique, nitiiqiie, chlorhy- 
drique, phosphorique) ; 

Des iriali@res colorantes Clrangeres au  vin ; 
Des edulcorants artificiels, tels que la saccharine et ses dérives ; 
Des substances provenant du dcpiquage des vins ; 
Des sels de bargurn ou de stronliuin ayan t  servi à effectuer l e  di.pl8- 

ixage ; 
De la dextrine, révélant l'addition du glucose commercial ; 
Du saccharose ou du sucre inverti provenant de l'addition d e  m o d k  

OU de sucre. 
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2 0  F r a u d e s  c o n s i s t a n t  d a n s  l 'zmploi  d e  c e r t a i n e s  s u b s t a n c e s  
à u n e  dose  s u p é r i e u r e  à ce l l e  q u i  e s t  p e r m i s e .  

Ces siihslaiices s o n t  : 
Sull'ntes, a iine dose su~16r ic i i r e  i l a  qi iant i té  cor rc~poni la r i t  a 2 g r .  

p a r  1iLi.e d e  siill'ale d e  polassiiirn ; 
Chlorures, à u n e  dose superieiire a l a  q u a n t i l é  cor respondan t  ;I 

1 gr. p a r  litre d e  clilorure d e  sodiiiin ; 
Acide siilfiireux, l ibre  e t  combiné,  b u n e  dose  Lotale supSrieure il 

Ogr.320 p a r  l i t re  ( 1 ) ;  
.\cide ci t r iqne,  une  dose supér ieure  à Ogr.500 piir l i t re .  

30 F r a u d e s  a y a n t  p o u r  b u t  l ' augmenta t ion  d u  v o l u m e .  

C'est s u r t o u t  le rnoiiillagc, inasqiic souvent  pa r  nne  addi t ion d'alcool, 
d e  sucre,  ii 'acidc ( n o t a m m e n t  acide t a i l r ique] ,  d e  g lyc i r ine  ou de 
diverses  s i ibstancrs  extract ives.  

La eiii~c:iéiis;itit,ri de  ces ï rai ides  est  d6: icate .  Il f au t ,  loiites les  lois 
qiic ce s e r a  possible, procéder  p a r  coiiiparnison. Si I on conn:iil l a  pro- 
venance  di1 vin,  on  co inpare ra  les ri..iill;ils ubtiiniis avi:!: ceux qne 
donner i l  les vins d e  mi:inc or igine.  I I  en sera  d e  irii:rne tl'iin coupage 
d o n t  on coiiri;iit les consl i tuat i ls .  

On  procérlcia aussi pa r  roi i iparaison l o i . j < l u ' ~ n  esün i ine ra  cies vins 
prelevtis ilaris des coridilions spéciales, Iiar e x e ~ n p l e  d r s  vins p r e l r v i ; ~  
chez lcs deb i lau l s ,  les u n s  e n  fùls p l ~ ~ i n s ,  Ics au t re3  e u  riils en 
v i t l a u g ~ ,  ou encore  iles vins p r ~ l e v e s  cllez un dhbilar i t  e t  s u r  iine 
expédilion de tari foiiinisseiir 

On ci i i~çoi t  qop,  11ans ccs ~ l ive i i :  c a ~ ,  l a  colli113ori~lio1i con . t in tc  dii 
service lvcliiiiquc avec Ir swvicti i l ' i n ~ p e c t i o n  soit in i l i ipensa l~ le .  

l 'nbsrnce d e  toul  r ~ n s e i ! y i w t i r ~ l t  siir ('or.i!qine t t t ~  1.itt pt rlr 
loul r l é tn~i i I  / i ~ r t t l ~ ~ / t u n t  d ' r , / f i c / rc~r  rifi/rrtrr~rrf des c r ~ r ~ ~ / i n ~ ~ o i s » r i , s ,  ce 
q u i  scrn  c r r . t a i r ~ e n ~ e n t  Ir Ca.. le p l u s  t'rr!'perrf, air, u / ~ / ) t ~ i e r n  Iu rwz- 
c l u s i o i ~  S U I '  les i nd i r r s  . s i~icot l t ,s  : 

I I  ne  caiii-ait Pire d o n n e  ici dc liiiiile ahsoliie. l e  ili.giB d'alcoul é t a n t  
tri ,s variable e t  1ii tc,ri~iir eri c:cr~l;iiris priricipcs vai iai i t  tiirit8l eri plus, 
t a n l c t  en irinins suivant  le ilegrd :~lcool ique.  

Lc I:rilrci, p a r  exeiiiple, diiriiniie rioriiialeiiicrit, t;inilis q u e  le degré 
ülcooliqiie aiigincriie. 

Soiis l'iiifliierice de ceriaines iiial:iiliiis rnicrobieriries. I r  t a r l r c  diini- 
nue  e t  peut  iiiCiiie disparni t re .  Cel le  alléi..ilion s e  t r a d u i t  soiivciit par 
u n e  t e n e u r  d e r 6 e  en  a v i ~ i i t é  volaiilc e t  p a r  I'exi3i.ence d e  niicroor- 
g a n i ~ i n e s .  

Ce rappor t  s ' oh l i en t  e n  rlivisaiit le p n i ~ l s  total  el p:ir lilre iIc 1':lIcool 
i'eel et  cri I~uissar ice ii. I 'elal de su1.i.e 13, p a r  l e  poids d e  l 'extrait ic 
I O 0 0  iliiiiiniii' au pré;ilable : 

11) .\IotliliC par la Circulaire (lu 14 ; ~ v r i l  1911 (.Ltlnolrs <Ir, chimie a t ~ a i y  
t i que .  1911. p. 242) .  

(2) Le poids total de I'nlcool est donnd par  In foririul~: suivante : 
[vol. de l'alcool >: 8 + (po ids  dc sucre - 1) X O,kj]. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



10 Cu poids de matières r;duclricee, exprimées en glucosc, escé- 
dant I gr .  ; 

20 Di] poids de  sulr:ile de polasse excc'dant 1 gr.  ; 
30 Llii poids de l'acide larlrique nciri r:orritiiri@, exc@darit 1/2gr. poiir 

les vins roiiges et I gr. pour les vins blancs;  
40 I)u poids des rria1iCr;is fixes etrangCres au vin dosées nu coiirs de  

l'analyse-. 
Le quotient vririe entre 2,s et 4,s pour les vins rouges, et  entre 3,s 

et 6,s pour les vins bldncs. Ce n'est qu'exceptionnclleinent qu'il 
d6pas"eles Iirriites ci-dessus. i:e fait doit donc etre consid+ré coniine 
iiric pr6soiiiptiori dc sucrage des rnohts ou d'alcoolisaiion des vins 
(vinage). 

De cvs deux Fraudes, la derniére sera l a  plus probable lorsque la 
differrnce de  poids entre l 'extrait à 100° brut e l  I'exlrait dans  le vide 
sera nioindre de 0gr..53 par dcgré d'alcool. 

ulcaol 
Comme le rapport  - est, en général, d'autant plus faible que le 

extra i t  
degrk alcooliqiie est liii-inFine moins elcvk, la presoinption d e  vinage 
ou de sucrage sera d'autant plus forie qiie le litre alcoolique du vin 
considire sera plus faible. 

Le rapport inaxirriiirii ca l  a!teirit pour les vins dont le 1ilr.e alcoo- 
lique csl voisin de , I V  ( 1 ) .  

(:. - So~inie ALCOOL + A C I D I T É  FI'LIC ( - 4 .  GAUTIER].  

Poiii oi~lciiir cet indice, on aildilioiiiir le d~gi .6  alcoolique tolal ( Y ,  
I 'aci~lit~i lixe t t  le dixièiiie de I'ncidilé vol;iiilc, puis on dCt'alque de ce 
total : 
, 1 0  0,20 par g r .  dc  ii2.<O' excidanl 2 g r  ; 

Y 0  La v,,leur sull'iii.iqiie de  1 '~c ide  iari iai t~iie non conibiné esci'dant 
i / 2  gr .  rioui Ics vins rciiigcs et I gr .  poiii. I..s vins blancs ; 

3" La valeur siilfiiriqiie des acides ctraigers qui auiaienl 616 ajou- 
t& au viii ; 

4 0  La proporlion d'alcool presurnée provenir d u  vinage oii du sucrage 
~ I r o n l  

lorsqiie le ralbporl - dripasse 4.5 poiir les vins rouges el 6,s pour 
exlr . i i t  

les vins bidncs. 
La soiniiie tilcool acidité fixe vwie gc4néralerncot de 13 a 17.  
Poiii. les viris i c i i i p .  on pr~siiiiit.i~ii le iriciiiilliigc lorsi~iit: la soiiirrie 

s'abi~iscera aii-dessoiis de 12.5: 011, d a i i  le cas des viris d'arainon de 
plaine, aii-dcssous de  11,s. i i t i i i  ii'glc s';ipplique il la presque totalilé 
des vins I i l a i  ncs. 

11. Ilalplieri, se basarit sur  le rait d'oh-crvation qiie I'aciilik5 du vin 

1 1 )  La surîorcc a'ioolirliie réiiillnnt d u  sucrage des r~ioiits ou dii vinage 
peut i:tie évalue ap~iroairiiative~iient, e n  degrds d'alcool, par la fuririiilc sui- 
vanle : 
Alcool total - Eutrail ri!iliiit x 4 . 5  foi1 fi 5 )  

8 
, en ~ i rman t  le noiiibre 4.5 s'il 

s'agit de vins rrouges, et ,  au contraire, 6,5 rlüns le cas des  vins blancs. 
(2 )  Le cirgri! tolül s'oblient en divisarit par 8 le poids total de l'alcool, 

dkfini cornnie pri.cedemrrient. 
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~ a r i e  e n  sen5 inverse du drgre alcoolique ( l) ,  fait dejà utilisé pour 
l'indice C, apprécie le mouillage d'après la quantité d'acidite que four- 
nit  le vin par degr6 d alcool. 

L'acidité envisagiie par M. Ilalphen est I'aciditC totale d'un vin ne 
couleriarit pas  rl'ac:idcs arlifitiorinels et  n e  renfermant pas plus d e  
Qgr.70 d'acidité rolatile, expiiiriée en  acide siill'uriqiie; s'il en e ta i t  
autrement,  il faudrait déduire I'acitlit6 étrariglire après l'avoir expri- 
mée en acide sulfurique. 

Le  rapport IIalphen est exprimci par : 

acidité fixe + 0,70 
R = 

degré alcoolique 

La  valeur de H étant obtenue, on consuitrra le graphique (2) eta- 
bli aprks etude d'un grand nonitire d'analyses de vins naturels. 

Si, en portant la valeur de R sur  le giapliique, on trouve un di'gré 
alcoolique Li' sensiblerrient supérieur au  degré 1) obtenu par le doiage 
direct de l'alcool, on présiiiiicra le niouillage. 

Son evaluation p .  100 sera donne par la torrnule : 

Cet indice est baze sur le fait d'observation dCjh indique pour I'in- 
i i lçnnl 

dice U que le rapport  -- est d 'autant plils faible qne le tilre alcoo- 
l'xir.t,L 

lique est lui-méme faible. I l  s'oblieril en divisant lasorrime alcool + aci- 
al1 ~ l l i l  

d i te fixe par le rapport  -- ces deux noinbres élan1 obtenus coiilme 
e x l i a i t  ' 

il est dit en  C et  13. 
Le rapport  Roos sera douc exprirrii. par  : 

Pour les vins ro~iges,  la valeur de  E est oidinairement égale ou 
superieiire 4 3,2,  rntrne pour Ics vins riaturels faibles. Elle ne s'abaisse 
pas ail-dessous de 3 dans Irs cas les plus exceptionnels. 

Pour les vins blancs, cette liiriite tniriiiria est  de 2,4. 
Quand on atteindra pour E une valeur inférieure a ces minima, il y 

a u r a  prt;sornption de niouillage. 
~ c m n r q u e .  - La presoiiiption de mouillage est parliculièrement 

bien fonilee lorsqii'il y a rtincnrdaiice ent re  les indicatioris fournies 
p a r  le cnlcul des indices Ç.  D .  E précédents. 

( I )  Le degré alcoolique envisagi. ici est le degrii observé, d in i inu6 ,  s'il y 
a lieu, de la surl'orce alcoolique calculée suivant la Sorriiule prCcederument 
indiquce. 

( Y )  On troiivera ce graphique dans les Annales de chimie analSiyue, 
1907, p. 197 .  
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4% - 

YIKS A L T E R É S  (1). 

L'âllération dcs vins sera caracleriske, soit p a r  l a  présence d e s  
microorgan i smesdes  divitrses rnaliidirs des vins(acescence,  tourne ,e tc . ) ,  
soit p a r  les niodifications d e  coniposition chi inique produites  p a r  c e s  
microorganismes. 

C'acescence est caracti;risée p a r  l 'accroissement  d e  l 'acidité vola- 
t i le .  II y a lieu d e  connsidhrer c o m m e  pique tou t  vin c o n t e n a n t  pliis d e  
îg~ . ( i3  d'acidité volaLile (en Ç!)iH2~, soi t  2 gr. e n  acide ackt ique.  
Nofa. - [,es vins  piques n e  doivent  pas  ê t r e  cons id i rés  c o m m e  d e s  

p ~ o d i i i t s  FalsifiCs ou des produits  cnrrompus.  
NPanmoins,  l eur  v e n t e  cons!i lue le d i l i t  d e  t romper ie  s u r  la n a t i i r e  

d'e IH ina rchandise  vendiir  (loi du.  l e r  aoiît. 1903, a r t .  q u a n d  
I 'aclieteur n'a pas C t C  prévenu de cet te  a'L6ration. 

C i i ~ e u l ~ i i ~ e  du. 3liulstre de I'dgricultaiirei rcl i i î ive 
aux  i lénoi i i i i i~t io~ir i  appl lcn l~ l r i  eaia coups:crr des 
eciiir-dr-wlc nnture l len  r r c o  I'alcual d'ii~tlirsti.ie. - 
Noils pub l io i~a  ci-desbous u n e  circulaire  e n  d a t e  di] 1% septerribre 491.1,. 
publibc dciris le Jowrnal of/iciel d u  (i octobre 1!1I1, ndressSe a u x  
d i r e d e i i r s  de laboratoires  t~gi't>és et  concernan t  :,IO les dPnoin ina t ions  
appl icables  a u x  coupngcs des  eaux  de-vie na tu rc l i es  avec l 'alcool d'in- 
d u s t r i e ;  20 l'emploi d u  m o t  f i l i e .  

D a n s  I ' inter i t  du c o m m e r c e  honne te  et  d e s  consommateurs ,  il m'a 

(1) C.: dernier articlb a Et8 rriodifitl par  la  eirculairt: rnini~tér iel le  d u  
17 juin 1910 : 

Doivent clre consirltirhs cnnirrie iiii~,roprt?s B la con?ornin;itiori : 
1. - 1;n se ba-ant su r  I ,&vis des ilegusl;~tcurs experls : vins t a rés  et .  

reconnus iiicon9oniiiiables en raisoii d r  leur go5t anornial ,  nioisi, 
putride, etc., e t  vins ca~st is .  Sieri qiie l a  cuiriponition cliiriiique des dits 
r ins  rie soit pas scnsitrlcrnent riiorljlii;i?. 

II. - Ln sc baqarit qur lus rdwltats  analytique. ol i tenu~,  : vinc atteints 
d'acescericc simple, cüractérisiis par uni: ai:iditP volatile supérieure à 
Zgr.50 par litre, expriiriée eri acide sulf'iiriiliii:. uu sup817eure i 2gr. sr:ulc- 
ment, niais prcientant rioltcnierit & la rli~guilatiori les cai'acl8res di.s vins. 
piqués, sans que  les el ,~incnts  conslitutil's soicrit scnsiblenienl niodifi6s, 
et dont. I'arpect roqte normal. 

Vins attriiits d'autres rii:~ladii:s, avt,e ou süris ucescericc, duril l'aspiict 
e t  le g o i l  son1 anorniaux e t  caractd.iséc, soit par la  prCscnce de d c u a  au 
rnoinq dcs  trois caractbrcs ~ u i i a n t s  : 

Acidité volatile supi'rii:ur.e & Igr.75. expririibe e n  acide sulfurique ; 
Tenc?nr nn acide tartriiliie t o t d ,  exprini t  iiri Iiitartritte de potassium, 

infcriiiure a Igr.2.i pa r  l i t re ;  
Teneur cn anim:iriiaque supbrieure B 20 niilligr. par  litro. 
Soit une teneur en acide tartrique toidl ezpriiué on hitartrate d e  potns- 

siiirn irif&rioure à 0gr.50 par  litre. 
Un vin CI iiriproprc? a la  consoniniation )1 doit être curisider6 cornriio n e  

rhpondarit 1333 I L  délinition des vins (ürt.  1.' du dCcret du 3 scpternbre 
1907).  I l  nc  peut bire délenu ou vendu qiie corriiiic un produit  destiné % 
18 vinaigrerie nu a la distillerie c t  ne pi~iit aller a la ronsommalion d'une 
façon d0tournée en  entrant  dans les coupages. 

Sd vente constiiiie le dclit de tromperie su r  la nature de la rnarcbao- 
dise (;tri. l a rde  1d lui d u  jefi  août  IYOJj, si l 'acheteur n:a pas éIr! exprcssé- 
ment a r w t i . d e  l'état d'alt&rstion du produit. 
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paru nécessaire de meilre Dn A I'incertilude qui règne encore relati- 
veinent aux diinorriin alions applicables aux coupages d'eniix-de.vie 
natiircllcs avec l'alcool d'industrir. 

Ces d.;iiotninations manquenl, en c l ï d ,  de précision el cri ibnt ainsi 
 un^ éqiiivoqiie dont profitent seiils 1i.s f'i~aiirleiirs. 

Le décrel d u  3 septembre ln07 sur les vins, It:s vins mousseux, les 
eaux-de vie e t  les spirilueiix, permet de designer sous le nom d'eau- 
de rie les i n i l a n p s  d'eaux-de-vie naturelles el d'alcool d'indiislrie, 
niais il ne fixe p is de liiniie aux proportions st.ldlives des iili;incnts 
entrant dans le mélange. Ce texte ne fail, par suite. âucunc diff;,rence 
enlre l'alcool ri'indusli,ie coritenant une proportion infiiiitPsiiuale 
d'eau-de-vic de  vin, par exemple, et la iiiêine-eau-de-vie de vin coupée 
d'une peliie qiiünlili! d'alcool d'industrie. 

ü'aiitrtt p u t ,  le décret don1 il s'agit ne coritii:rit aucune disposition 
conc~rr iant  l'eniploi du iiiot fine. 

I),iris res coridil.ioiis, po ir pourvoir I'irisu~fij;irice des texles, il y 
avait !ici1 rlc souinettrc I R  qiiestion A l'examen de la soiis-coiiiiniçsion 
coiiiir~rir~~ialc, de  I:i Cominission institu2e auprès de mon adiiiinistra- 
linn pour elaborci. les projets de rCgleinenls relnlifs à I'applicalion de 
la loi du  l er  aoOt 1905, e n  ce qiii coiiccroe les h'oissoris, el qiii corripte 
dans son sein les représenlaiiis les plus ~u lo r i s é s  de l i l  prniliidion et  
dri commerce iles eaux de-vie. 

Les avis de celte C«iiiirii~sioii, en raison misme de sa cnmposition, 
doivent être cons~dérés  coinine (;larit I '~npression des iis;t,ocs loyaux 
dii cuiriirirrce qiii, k rli 'l~ii1 de ciispcisiliii~is t~x~ilic:ilt~s, soiil I c i  seule 
bitse siir laquelle la répression des sr au di:^ liiiisscnt s'appiiycr. . 

lin conséqiicric~, vi~iis oiirrbz il ciinsiiiSrer coiiinia contiaevenant la 
loi les eaux-de-vie dont I H  drnoniinaliun de vente n e  correspontl pas 
aii x régles ci .aprèa.  

l'oulerois, afin de laisser n i i x  c o m i n e r ~ a n l s  en eaux-de-vie I P  temps 
de se conloimer aux dispositions visées sons les niirnCros 2, 3 et  'L, je 
rous prie de surseoi ra  leur iipIilicalion jusqii'au l e v  sepfrrnhre 1912.  

1. - Le iiiol Jim, suivi il'iirie ~ l~nomi i i a t i on  géogr~phique d e  r6gion 
vilicole ou cidiicole, ne  pciit >'appliqiier qii'ii une eau-de-vie rial.iirelle 
provenaiil escliisi\.eirient di: Ici i.~;giori a r i s i  désignée. 

R.zen~lilc :  in^ cl~rmpo!jrrr ilksigiic 1c cognac de la grandc el d e  
ln ~icli te Cliarnpügrie ; 

F i t ~ e  Calz:ndos désigne un. #,au de vie dti cidre de Noriiiandic ; 
Pine  Déziers dé-ijirie i i i i ~  eiiu-dis-vie de vin de la r igion de Il.Èzii:rs. 
La niéine ri,gle s'appliiliie n i i  iiiiil euu I ~ P - U I ~ .  
'linsi, iine eau de cie d t ~ . l l o ~ ~ ~ ~ ~ e l l i e r  dzsigiie I'eüu-ile-vie de vin de 

la uigioii de  hloiitpelllier (1,. 
2. - Lv mot Jine, einployii seiil nu s i i i ~ i  t i t i  nom d u  veriilr:iir ou 

d'une inarqiie de  fabrique ou II I !  coiiiiiiercc, s'ap~iliqiie eri:l~isiveinent 
iiric eaii-de-vit! nalurelie ou i i r i  in+ldnge ~l'raiix-)le vie rialurelles. 
E.remnplrs : fille ; /ine s u p r i e u r - e ;  Jin? S'l'l'.Y : fille Ilitrund ; fine 

de / < L  mnisoiz; gruluie  firie, 
3 .  - La d~rioiiiination enrr-rlr-vie, ~ecoiiipegriee d u  qiialifisaliffine, 

ou d'ut arljvclif visanl la yiiüiilr du prodiii!, rie peut s'apliliqiier qu'h 

(1)  Le Nord n'Ctarit pas urie rEgion viticcile. ni cirli,icole, i l  s'ensuit que 
les d6noiiiinalions fine d u  .Yard, eau-de-cie du Nurd ne sont pas viscesici. 
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une eau-de-vie naturelle ou i~ un coupage d'alcool d'industrie et  d'eau- 
de-vie naturelle contenant au moins 50 p .  100 de  cette dernière. 

Exemples : eau-de-vie fine; eau-de-i:ir surpne ; eau-de oie sziIler- 
fine ; grande eau-de-uie fine ; euu-de-rie supérieure ; eau-de-vie 
extra.  

4.  - Le mot eawde-uie, employe seul ou accompagné d'un qualifi- 
catif ne visarit pas la qualité du produit peut s'applii~lier aux coupages 
d'alcool d'industrie et d'eau-de vie naturelle conleriant rrioiris de  
50 p. 100 de cetle dernière ou ti I'elcool d'industrie réduit au degré 
de consommation. 

Exemples : eau-de-vie ;. eau-de-vie blanche ; hlanciie ; eau-de-vie 
jaune ; j a u n e ;  eaii-de-aie d u  !Vard ; enu-de-vie de grains. 

J'estime que la présence d'attributs ou signes tels que : fenilles d e  
vigne, grappes de raisins, etc., sur nne éliqnette couvrant une eau de .  
vie de celle catkgorie n'est pas adiiiissible et constitue une  infraction 
B I'arti-le 13 du décret du 3 septembre 1907. 

5. - 1)'aiitrc part, et  conforinément Ci l'article 7 du dkcret du 3 sep- 
tembre 19O;, il demeure entendu que les eaux-de-vie naturelles melan- 
pEes d'alcool d'industrie peuvent être désignées sous leur nom spécifi- 
que suivi du terme fantaisie. 

E.r:rmple.s : cnu-de-i:ie de ci11 fanlaisie; eau rlr-uir de cidre fu~r-  
taisie ; mu-(le-vie de marc fantaisie ; marc b n t a i s i e  ; Icirscli 
fantaisie ; guetscfi fantaisie ; rhum f'unlnisie tafin funtuisie. 

Mais, bien que ledit article n'ait fixe aucune limite extrême aux pro- 
portions rkciproques des elemenls du mtilange, j'estirne que la pro- 
portion d'eau-(le-vie naturelle doit étre suffisante pour que le mélange 
conserve les propriétés de godl et  dodeiir qui caractérisent ladite 
eau-de-vie. 

Addit ion vo lon ta i re  d'eau diin8 les I~eurres (circu- 
laire du Ninisire de 1'AgriciilLiire aux laboratoires agréés - 20 juillet 
I9 l l ) .  - L'addition volontaire d'eau dans les beurres est une opéra- 
tion I'raudiileuse qui ICse les inlérets des consorninaleurs et  des pro-  
ducleiirs plus gravement encore que la îalsificalion par inlroduclion 
dans le Iieiirre de malières gisasses, telles que la niargarine ou l a  
graisse de coco. 

Cctte inanmuvri: tend a devtjnir de plus I.R pliis I'rCqucnte, en  rai- 
son ides béncfices tlevés qu'talle prociire et  de I'irripiinitd relative dont 
elle jouit. 

En enét, la pluparl du temps, la preseoce d 'un excès d'eau dans un 
heurre t s l  altrihiire, par les experls, à un nianqiie de soins dans la 
préparation. En tout cas, ils n'osent pas affirmer que le fait résulte 
d'une addition volorilaire. 

'$ussi, IPS  Parquets ont-ils une tendance dc plus en plus marqutie 
A classcr sans suile les q(1'air s de cette nature.  

Le malaxage des tieurres h unc ternoéralure trop elcvée a pour 
effet d ' j  ~ m u l z i o n n e r  de l'eau d'une façon d'autant plus peri'aite e t  
en quaritite d'autant plus importante que I'operaiion est prolongée 
davantage. 

Les industriels qui emploient des malaxeurs ne  peuvent ignorer ce 
fait, qui se traduit pour eux par un  bénéfice correspondant. 

Mais il est facile de  distinguer, airisi que l'a niontrtr h l .  Yiiaflart, 
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un beurre ainsi trai té d'un beurre conleriant accident.ellement un 
excès d'eau. 

Ces derniers ne sont pas homogénes ; leur section laisse perler de 
grosses goutlcs d'eau limpide ou laiteuse lorsque le d@lailage a 6ti: 
imparfait. I)c tels beurres, mais delailés, s 'al lérent rapidement et 
prennent e n  quelques jours une odeur de fromage. 

Au contraire, les beurres additionnes d'eau iritentionnelleinent ont 
une  phtk homogène e t  une consistance rriolle, mérrie en hiver. L'eau 
s'y trouve parfaitement émulsionnée ; aussi leur coupe n e  laisse-t-elle 
pas suinter de  gouttelettes d'eau. Leur surface prend très vite une 
nuance foncee. 

Je viiiis sernis diirir: rihligk de tenir  corriple de ces ribservatiiins pour 
forrriuler en  conséquence les conclusions d'analyse, lesqucllcs,siiivant 
le cas .  pourraient ê t re  rddigées ainsi : 

1 0  Ueurre contenant un  excès d'humidité, qui peut étre altribiiee à 
un manque de  soin dans la préparation ou à n~2e fabrication défec- 
tueuse. 

9 0  Beurra falsifie par incorporalion volontaire d'un excès d'eau. 
En raison de l'aspect du produil, on ne peut attribuer l'excès d'eau 
cooslalé à un manque de soin dans la fabricalion. 

I I  y a lieu d'espérer que, dans ce dernier cas, les pour.<uites alioiili- 
ront ü une condamnation.  

Expertise condi-mdictoire de la loi do l é r  aoiit 1905. 
Obligation de la discassion contradietolre enlre 
les espei-ts. Xollit6 de I'enpertiae composie d'man- 
Ipnew parailéles (Cour d'appel d'Angers? 12  octobre 1911). - 
Attendu que l'article 12 de la loi du  l e r  aoiit 1905 sur la répression 
des fraudes dispose : a Tontes les expei,t.ises ntic:essilées par l'iippli- 
cation de la présente loi seront eonlradicloires n, et que le decret 
du  31 juillet 4906 a réglementé, dans son titre III, le I'onctionnement 
de l'expertise contradictoire en prescrivant qu'il y serait procédé 
(c par deiix experls, l'un designe par le juge d'instruction, l'autre par 
r <  la personne contre laquelle l 'instruction est ouverte P; qii'ainsi, dans 
la pensee du Ir'gislateur, celle expression 1r contradictoire N signilie 
r:laireirienl qiie les experls, libres d'ailleurs, aux termes du dit decret, 
dr realiser à leur gré e t  par les prccedCs de  leur choix les analyses 
di's dc~rirtirs el. prodiiit.~ 2 eux rrrnis, siinl an rrioiris teriiis soi1 verLia- 
leirient, soit par ccrit, de  se coinmuniqiier les r.esultats de leurs tra- 
vaiix et de  discuter leurs conclusions avanl  de di'poser leurs rapports; 
qu'uiie es prrlise faite par deux experls qiii ne s e  sont livres a aiicun 
examen contradicloire de leurs opéralions et des conclusions qu'ils en 
déiliiisenl est rnaiiifesteiiieut contraire à la loi c t  entachee de nullile; 

ALtendu, en t'ait, que, dans la poursiiile dirigbe contre le sieur X..., 
les experis l l i~ rancé  el  Leierinieux, ilCsigries, le premier par le pré- 
venu, le sei:oiiti par le ,juge d'inslruclion du Mans, ont, aux termes de 
lcurs rapports d u  22 juiri ,191 1, procédé il des expertises parallélcs et 
non contradictoires e t  qu'il ne rEsiilte d'aucun.: des piéces de I'instruc- 
( ion qu'ils aient examiné enseinhle les r6sultats de leurs a n a ~ s c s  e l  
leurs conclusions avant de rédiger e t  de déposer leurs rapports ; qiie 
leiir expertise es1 donc nulle e t  que cette nullité eotraine celle de la 
poursuite qui a suivi ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par  ces motil's, infinne le jugement du Tribunal correctionnel du 
Mans du 20 juillet 1911 ; di1 nulles I'expertise du 22,juin 1911 et l'ac- 
tion dirigée en conseqiienee contre X. . . ;  renvoie le prévenu des fins 
de la poursuite sans  dépens;  dit  que les dbpens seront supportés par 
l'Administration des coritributions indirectes, partie civile. 

Rolc. - La loi dti ter aoilt 1905, dans son arlicle 13, dispose 
expressément : K Toutes les expertises necr?ssit&s par l'application de 
(1 la prisente loi, seront contradictoires. )I 

La Cour de cassalion, dans  un arrfit du 1% janvier 1907, avait 
arfiriné en termes catPgoriques la rrilcessilt;, pour l'expertise de la loi 
de 1905, d'être contradictoirc (Le'yislation et jurisprudence sur les 
fraudes et /'nlsificati«ns, par Xavier de Horssai, page 403). 

La Cour d'appel d e  Paris avait décide,le k juin 1910, que,  dans tous 
les cas, ml'me lorsque l 'instance en inl'raclion à la loi de 1905 est 
enlreprise par citation directe d'un plaignant, l'expertise doit SIre 
diligentce suivant le décret du 31 juillet 1906 par deux experts choisis, 
l'un par I'inciilpi., l 'autre par le jiigc d'instruction. 

I,e tribunal c:orrecticnncl d'lssoudun avait aussi déclare niille, le 
26 janvier 1911, une expertise faite par un seul expert, rnéme nomirié 
par l'inculpé. 

La Cour d'appel d'Angers eomp:ète ces intéressantes dEcis io~s  en 
proclamant l'obligation pour les experls contradictoires de discuter 
entre eux les résuliats d e  leurs travaux ; en statuant ainsi: elle a tenu 
compte des travaux p'réparatoires de  la loi de 1903. 

A la Chambre des deputes, M\I. Ilevins, Cazeneuve et  \'igouroux 
derriandaieril que la Irii projel.ée réglerrient&l elle-iri&ine les dklails d e  
l'expertise contradictoire; le ministre de l'Agriculture promit d'intro- 
duire, dans le réglernent d'administration publique, des dispositions de 
détail conformes ti celles prévues dans la proposiiion de loi sur les 
expertises medico-legales et ctiimico-1Egales présentee par M .  Cruppi 
(Voir de Dorssat, page 196). 

Or si l'on se reporte a u  texte de l a  proposition de M. Cruppi, dont le 
texte se trouve dans  la premiEre editiou de l'ouvrage ci-dessiis, p. 48, 
on y lit ceci, article 7 : « Les experts désignés conformernent aux 
K dispositions ci-dessus jouissent des m h e s  droits et  prérogatives. 
r( Ils prockdent ensemble à. toutrs les opérations, et  leurs conclusions 
r( sont prises dans  un rapport  commun, aprhs avoir et6 discutées con- 
(( tradictoirement )). 

Le 18 novembre 1907, répondant à. M. Fleurenl, le ministre de 
l'Agriculture d isa i t :  u Les deux experts causent entre eux, se corn- 
IC muniquent leurs conclusions, ou tout au moins, au moment oli l'ex- 
(( pertise contradictoire Ta se résoudre en  conclusions, les cxperts 
rc se voient et  discutent JI (de  Borssat, p. 960).  

Le 28 f h r i e r  1908, en réponse M.  Haiberti: (( Désormais, en 
(( France, au lieu de l 'unique expert officiel, il y aura l 'expert désigne 
a par le,juge O U  par l a  juridiction de  répression et l'expert désigne par 

I'accus6, qui auront des droits égaux, des devoirs egaux. 
(( Ils collaboreront; ils feront un rapport commun après une discus- 

K sion contradicloire, c'est-i-dire après une  discussion & laquelle 
(( chacun aura pris part  sur u n  pied de parfaite et complète égalité )) 

(Monier, Chesney et HOUX, p. 243; de  Borssat, p .  261). 
Et le ministre de la Justice exprimait lamêine  pensée d 'une manière 
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encore plus precise dans la circulaire du 29 septembre 1908 : ('rionier, 
Chesneg et Roux, t. II, p. 16; Lemercier, p .  219; Villiers, Coilin et 
Fayolle, p .  767; Toubeau. p. 315; de Ilorssat. p 117). 

n Les deux experts dbsignes comme il est dit à l'article 18, l 'un par 
II le juge d'instruction et l 'autre par la personne contre laquelle l'ins- 
(1 truction est ouverte, sont libres de procéder, soit en coininun, soit 
(( chaciin de son chlé, aux  analyses, expkriences et riiitres opérations 
(( que comporte leur mission ; mais s'ils opèrent scipûrernenl, ils ne  
u doivent pas oublier cependant que, pour rrpondre aux prescriptions 

CC formelles de la loi et  du  règlement d'administration publique. l'ex- 
(( pertise doit étre contradictoire. Or, on ne saurait adriietlre qu'elle 
(( présente rkellement ce caractére que  si les experts, avant d'arrcter 
(( leurs conclusions et de déposer leurs rapporls, se commiiniqiient el  
CC discutent enl re  eux les resultals de  leurs~t ravaux ». 

La  Cour d'Angers a rait application de  ces principes. 

9. ne UORSSAT, 
Avocat la Cour  d'appel 

Cours d u  Conservatoire dcs arts et métiers. - 
Nous publions ci-dessous l a  liste des différents cours publics et  gratuits 
dn  Conservatoire des karts e t  métiers pour I'annCe 4911-1912, ainsi 
que les jours et heures de  ces divers cours, avec l'indication de l'am- 
phitheitre dans  lequel ils o n t  lieu. 

Wométrie appliyuée a u x  arts. - RI.  Bricard, professeur. - Les 
lundis et jeudis, & 9 114 du soir, ampliithkâtre A.  

,Ilkanipue. - RI. Car10 Rourlet, professeur. - Les mardis et ven- 
dredis, ii 8 heures d u  soir, arriphithkltre C .  

Machines. - hl .  Sauvage, p~oresscur .  - Les lundis et jeudis, ti 

h 9 heures 114 du soir, amphitheâtre C.  
Physique appliquée a u x  arts. - M. Violle, professeur; hf. Lemoine, 

remplaçant. - Les lundis et jeudis, a 8 heures du soir, amphi- 
théâtre C .  

Electricite. industrielle. - M .  Marcel Desprez, professeur. - Les 
niercredis et samedis, B 8 heures du soir, tirriphithéâtre C. 

Jfetallurgie el travail des rnitau.z. - M .  Léon Guillet, profes- 
seur. - Les mercredis et samedis, k 9 h. 1:4 du soir, amphitheatre B. 

Chimie g6nérale dans ses rapports avec 'l'industrie. - M. Job, 
professeur. - Les mercredis et  samedis, à 9 h. 114 du soir, arnphi- 
théàtre C .  

Chimie agricole et analyse chimique. - hl. Schlœsing père, pro- 
fesseur ; hl. ScElming fils, rernplaî.ant. - Les mercredis et samedis, 
i 8 heures du soir, amphitheàtre B. 

Cl~irnic induslrielle. - M .  Fleiireni., prnfesseur. - Les mardis et 
vendredis, tl 9 h.  114 du soir, amphitherltrc B. 

Chimie appliqutk a u x  industries des motieres colorantes, blan- 
chiment, leintwe, impressions et apprêts (chaire fondee par la ville 
de  Paris). - hl. Rosensthiel, professeur - Les lundis et  jeudis, à 
8 heures du soir, amphithé8tre B.  

Chimie appliquée a u x  industries des chaux et ciments, céra- 
mlpue et ~jerrerie. - hl. Verneuil, profcsseur. - Les mardis et  ven- 
dredis, B 8 heures d u  soir, amphithéatre B. 
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f i l a tu re  et t issage.  - hl .  N . .  , professeur. - Les Iiiiidis et jeudis, 
8 8 heures du soir, amphithbgtre A .  

Cw~slrucl i r i r~s  civi les.  - 11. J. Pillet,, prol'esseiir. - Les lundis et 
jeudis, B Y h .  4/4 du soir, arnphithtiAtre 1 3 .  

A r t  appl iqué  a u x  métiers.  - R I .  L. Magne, professeur. - Les 
mardis et  vendredis, h 9 h. 1 / 4  du soir, anipliitlic'8lre II. 

Bgr i cu l tu re .  - M .  N. . . ,  professeur. - Les mardis et vendredis, à 
9 h.  1 / 4  du soir, amphilh6àtre fi. 

Bconomie poli l igue et l e ~ i s l a t i o n  indus tr ie l le .  - M .  André 
Liesse, professeur. - Les mardis et vendredis, 8 8 heures du soir, 
amphithéâtre A .  

Assurance et p r ~ v o y a n c e  sociules. - M .  Mabilleau, professeur. - 
Les mardis e t  vendredis, à 8 heures du soir. salle D. 

Economie sociale.  - M .  Beaiiregard, chargé de cours. - Les 
samedis, h 9 h .  l i k  du soir, airiphithahtre 8 .  

A s s o c i a t i o ~ ~ s  ouvr i èws  (chaire fondee par l a  Ville ilc Paris). - 
RI. Fournière, professeur. - Les iriercredis e t  sainedis, d 8 heures du 
soir, salle D .  

Droit commercia l .  - 11. Alglave, charge de  cours. - Les mer- 
credis, & 9 heures 114 du soir, amphitheatre A .  
Hygiène indus tr ie l le ,  - U. Ileim, charge de  cours. - Les 

samedis, à 8 heures du soir, airiphillie8tre A .  
Ce'o!v-aphze comrnercin/e et indus tr ie l le  (cours fondé par la Ville 

de Paris). - M .  Albert Mtitin, chargé de  cours. - Les mercredis, à 
8 heures du soir, arriptiith&tre A .  

C'oncouiss poiir le servlee r ies pouclres et f i n l p è t ~ ~ ~  
(Ministkre de la Guerre). - Cn concours est ouvert dans le service 
des poudres et s:ilp&tres, pour le recrutement de chirriistes devant 
remplir les fonctioni ci-après : 

i o  Ln ernploi de  chirriiste d c  recherches au Laboratoire central des 
poudres e l  salp&lies;  

Y Trois emplois de chimistes stagiaires au laboratoire central. 
ap11eiICs ultkiieureirierit h i,eniplir les postes vacarits dans les pou- 
drwics ; 

30 Un ernploi de chimiste la poudrerie d u  Kipaiilt. 
Les candidais sont invites faire parvenir, avant le 23 novembre 

1911, leurs titres et riferences au directeur du Laboratoire central 
des poudres, I d ,  quai Henri IV, à I'aris. Cet etahlissernent pourra 
leur donner  tous renseignerrienls sur les condilions et la date du 
ConCoUrS. 

Noininution. - Nous sornrnes heureux d'annoncer nos lee- 
teurs que, par dticrrt du 41 octobre 1911, M .  Eiig. Houx, chef du ser- 
vice de la rkpression des fraudes, organisateur de ce service, qu'il a 
créé de toutes pikces avec l'autorité et  la compétence qu'ont pu apprk- 
cier tous ceux qui o n t  @te  à méine d'apprécier l'esprit de suite et les 
sentirneuts d'équité qu'il a couslarrirrierit mariifesles: vient d'&lre élevé 
au grade de directeur des services sanitaires et  scientifiques et de 
l a  répression des fraudes au  Ministére de l'Agriculture. Au nom de 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Nouvel nréotuètro, 

Par l e  D'ESPINOZA TAUAYO, de Guayaquil. 

Le nouvel uréométre que j'ai fait construirc (2) repose s u r  le 
méme principe que celui d'Esbach. Au bouchon rodé, j'ai substi- 
tué une ampoule robinet A ,  qui s'introduit dans le gnzomZtre D 
et le ferme p a r  un rodage l'émeri. 

Pour faire fonetionner l'appareil, or1 verse, au moyen d'une 
pipette jaugée, 2 cc. d e  l'urine A essayer, qu'on fait tomber a u  
fond d u  gazomètre, e t  l'on introduit dans l'ampoule le réactif 
(hypobromite de soude), en ayan t  soin de  fermer prthlablement 
le robinet R . 

Lorsqu'on place l'ampoule d a n s  le gazomètre, on meten regard 
les deux petits trous a m& 
nagés dans les rodages; l 'air 
extErieur pouvant pénétrer 
dans l'appareil, la pression 
intérieure est l a  meme que 
celle de l'atmosphère a u  
moment de l'expérience ; on 
introduit le tout  dans  u n e  
grande éprouvette pleine 
d'eau ; on fait  alors tourner 
l'ampoule afin de supprimer 
la communication du gazo- 
métre D avec l'air extérieur, 
et l'on ouvre  le robinet pour  
laisser écouler le réactif dans 
l'urine. Il  faut avo i r  soin d e  
refermer le robinet avan t  , 

que la totalitédu réactif soit 
passée,afin d e  ne pas perdre 
de gaz, car la réaction est trés vive. S'il se forme de la  mousse, 
elle est retenue d a n s  l'ampoule du  gszomEtre. Pour  faciliter l e  
mélange de l'urine et d u  réactif, on imprime h l 'appareil quel- 
ques secousses. Dans le m&me but, on peut aussi introduire 
dans l'urine 2,ou 3 petites perles de  verre .  

(1) Cet appareil est construit par la maison Poulenc fréres, 122, boule- 
vard Saint-Germain, Paris. 

DBCEMB RE i911 
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Au bout de quelques minutes, on fait la lecture avec les prk- 
cautions ordinaires sur la cloche C l  graduée de O cc. a 40 cc. en 
demi-dixièmes de centimètre cube. 

Les avantages de ce nouvel instrument sont : 10 sa parfaite 
fermeture, qui ne laisse échapper aucune portion du gaz dégagé ; 
2"e gazomètre et la cloche grnduks, étant plongés dans l'eau, 
sont la méme température, ainsi que le gaz qu'ils renferment, 
qui se trouve, par conséquent, la température de l'eau et sous 
la pression atmosphérique. 

Après chaque dosage, il faut avoir soin de bien laver les sur- 
faces rodées et de lcs enduire de vaseline. 

Emploi de l a  smpnnlne pour IiomogénClrier les 
échantillons d e  lait  destinés à I'analysie, 

Par M .  ALBERT FROUIN. 

La première difficulté que rencontre l'expert chimiste charg6 
de faire une analyse de lait est d'obtenir un échantillon homo- 
@ne sur lequel il puisse faire les prises d'essais nécessaires aux 
divers dosages. 

Les échantillons prélevks à Paris par le service de répression 
des fraudes sont généralement conservés pendant plusieurs n~ois. 
à la température ordinaire, avant d'être remis5 l'expert. 

Dans ces conditions, et surtout pendant l'été, le Jait subit sou- 
vent des fermentations qui transforment une partie plus ou 
moins considérable du lactose, et qui modifient ou transforment 
fr6quemmment la easkine elle-même, de sorte que le dosage de ces 
éléments est quelquefois i~ripossilile. 

La crérne se rassemble 3 la  surface du lait, au  bout d'un certain 
temps, variable du reste aveela température et la nature des fer- 
mentations qui se sont développées dans le lait ; les globules 
gras qui composent cette crème se soudent. Du reste, l'acidifica- 
tion du milieu coagule facilement les matiéres albuminoïdes 
entraînées par la crème et diminue la tension superficielle des 
globules gras. 

Toutes ces modifications ne  changent pas sensiblement le poids 
de la mat ike  grasse ni celui de l'extrait dans le vide, qui, soit 
dit en passant, fournit toujours un poids plus élevé que celui de 
l'extrait A 100"; mais, pour obtenir ces deux résultats, il faut 
avoir un Echantiiion homogéne. 

La neutralisation ou l'alcalinisation par l'ammoniaque, A la 
température de 40%nviron, ne permet pas de mettre la c r h e  en 
suspension, ou bien l'émulsion obtenue est tellement fugace 
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que, quelle que soit la rapiditeavec laquelle on opère, on ne peut 
uene. pas être certain d'avoir une prise d'essai homo,' 

L'agitation vive ou prolongée, aprks neutralisation ou alcalini- 
sation d u  lait, donne un ~ é s u l t a t  incertain, quand il n'est pas 
inverse de celui espéré. Cette agitation vive ou prolongée corres- 
pond à l'action bien connue du  barat tage;  on obtient générale- 
ment, en dernier lieu, la séparation de la plus grande partie de 
la matière grasse sous forme de beurre. 

J'ai pu homogénéiser des échantillons de  lait très anciens, et 
méme altérés, en ajoutant,  à ce lait neutralisé, d e  la bile, qui ,  
on le sait, posskde la propriété d'émulsionner les grnisses. 

La bile, qu'on peut se procurer facilement aux  abattoirs, se 
putréfie rapidement. Pour la conserver, il faut l a  filtrer sur  bougie 
et la répartir aseptiquement duns des tubes stériles. On pourrait  
employer de la bile desséchée, ou encore prkparer de  la bile cris- 
tallisée de Plattner, mais ce sont là des  préparations qu i  dernan- 
dent un  certain temps et qu'il faut faire & l'avance. Pour toutes 
ces raisons, j'ai pensé que ce moyen rencontrerait dans les labo- 
ratoires de  chimie u n e  très forte hostilité et j ' n i  été. amené i1 
remplacer l a  bile par  l a  saponine, qu'il est facile de se procurer, 
et qui  possède des propriétés émulsionnantes éner,'q -1 ues. 

Le mode opératoire est  simple : on neutralise le  lait p u  
l'ammoniaque jiisqu'b r6action alcaline a u  papier de  tournesol ; 
on ajoute environ O g r .  010 de saponine pour 200 cc de  lait;  on 
porte le flacon dans un bain-marie tiède (j'ai opéré entre 40 et 
5 6 0 ) ;  on agite fréquemment; au  bout de 10 minutes environ, 
on a une 6mulsion cornplhte de  la matière grasse et ,  par consé- 
quent, u n  échantillon parfaitement homogéne. 

Au bout de  10 30 minutes, l a  crème commence à se  séparer 
de nouveau dans certains échantillons, mais il suffit d'une légère 
agitation, sans  élévation de  température, pour  remettre, d'une 
façon parfaite, la matiére grasse en suspension. 

L'utilisiltion de  cette propriété éinulsionnante de la saponine 
peut rendre des services pour  l'analyse des échantillons de  lait 
prélevés depuis un certain temps. 

J'ajouterai que  la petite quantité de saponine employée ne 
modifie pas les résultats analytiques. 

Domage de I'arsenlo sons Torrne d'arsknio-molybdate 
d'emmoniaqoe, 

Par M .  H .  PELLET. 

J l M .  P. Champion et H.  Pellet ont publié, dans le Bulletin d e  
laSociété chimique de Paris, en 1877 (page 6), un  procédé géné- 
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ral de dosage de l'arsenic sous forme d'arsénio-molyhdate d 'am- 
rrioniaque. 

D'aprrs leurs expériences, le précipité jaune qui se forme con- 
tenait une quantité d'acide arsénieux telle que, en multipliant la 
quantité d 'arshio-molybdate d'ammoniaque par4,38,  on obtenait 
la dose d'acide arsénieux ; on multipliait  par  5,1 pour avoir la 
dose d'acide arsénique. 

M. Maderna a publié, en 2910, la mCme méthode, et il indique 
que le rapport entre l'acide arsénieux e t  l'acide molybdique est 
de  Z : 24, dans  le précipité jaune signalé par  MM. Champion et 
Pellet. 

Avec le coefficient 4,38 on trouve le rapport entre I'acide arsé- 
nieux et  l'acide molybdique comme étant  2 : 21,s ; la diffhrence est 
faible; mais on  sait  que les conditions d a n s  lesqucllcs6n se place 
pour  la formation des précipités molgbdiques influent sur la 
composition d u  précipité insoluble ; o r  les conditions indiquées 
par M .  Maderna d i R r r n t  srnsiblement de celles dans  lesquelles 
ont opkré. RIM. Champion et I'ellet, ce qui  peut expliquer l'écart 
dans le rapport entre l'acide molybdique et l'acide arsknieux. 

4nalyse des mélanges de aérçslne et  de parafllne, 

Par M. N. CHERCEEFFSKY. 

Ida difrérence des cours de la paraffine (45 à 55 fr. les 100 kil.) 
e t  de  la cérésine d'ozokérite (300 f r .  environ les 100 kilos) 
entraîne comme corollaire le contrllle minutieux des cérésines 
marchandes au point de vue  de la fraude possible. 

C'est la paraffine qui ser t  ü. frauder la cérésine, et sa recherche 
cst particulièrement délicate, la distinction chimique d e  ces deux 
sortes de cire mingrale n'étant guère possible. 

L a  paraffine est un produit d e  distillation; la cérésine est un 
produit qui  est  dérive de I'ozok6rite par traitement chimique et  
qui ,  par distillation, cngcndrerait  des  paraffines. 

Les hydrocarbures constituant les deux produits sont en 
grande partie de la mèirie série, et il est probable que leurs diffé- 
rences reli.:ventde I1isom&ie et  d e  l'homologie, plutôt que  de leur 
corislilution proprerrieut dite.  Pour  diBérericier les cerésines des 
pilrnffines, il faut surtout recourir auxcaractères physiques. 

Dans les cérésines cornmerciales, les paraffines contribuent 
d 'une rn:inii:re g6riirale à abaisser le point de fusion, mais ce 
défaut trouve UII  correctif d a n s  l'addition d c  cire de  Carnaubaou 
de produits similnircs. 

Pour  l'examen analytique d'une cérésine, il faut, avant tout, 
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skparer l.'insaponifinble par  l m  proci..dCs g6néraux de l'analyse 
des corps g ras  (v.  C H ~ R C I I E F F S K Y .  A n ( z l p ?  y h h l e  1 1 ~ s  corps 
qrm et  cires orgriniques, t .  I I ,  page 658 e t  s~i ivantes) ,  e t  les opera- 
tions doiverit Stre faites sur  cette fraction exclusivernent consti- 
tuée par  la c6rCsine et  la paraffine. Les points de fusion rnention- 
nés dans  cette étude out  été dCterminiis p a r  I:i mEthorlc de la 
brigue (v. C ~ I E I ~ C H E F F . ~ K Y .  Analyse des co1,ps gras et des cives orga- 
niques, tome 1, pages l i  1 et 177) 

Lcs caracti!res physiques suivants peiivcwt 6tr.e mis ,?i c,oiitribu- 
tiori pour  l'arinlyse des iii&liiri;es de c4résirie d'ozukérite e t  de 
paraffine : 

Soltibiliti. - Le tühlenu suivant rSsiime In solubilité c o i n p a r h  
de In p:irafiine, type 5?,'58'', e t  d e  In cErSsine tl'ozolihrite gali- 
cienne piire : 

. . . . . . . . . . . .  Alcool 6thyl ique  & 9 f i C . .  
a nii>ihyliiliic! à 9 9 o J . 5 .  . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  (1 aiiiylique 1 2 Y ~ /  1Jirl. .  
Sulf'iire (ln carbone p u r  . . . . . . . . . . . . .  
i t a t ~ l o r u r e  [le carbone p u r .  . . . . . .  
i:hlornf'orriit! pur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Benzol cr~istallisable.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ack tone 51 /58 '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Etlicir s i~i lur ic]ue  a 650.. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Essence riiiriérale ( D  = 0.710). 

C6rks inc  p u r e  
%oit  de fus i on  6807) 

Paraffine p i i r e  
Point d e  fusion 5307 

O ,  t ns  p . i o ~  
0 , ~ 1 0 4  - 
0 ,496  - 

19.072 - 
11,7U4 - 

5 . 3 3 2  - 
4 ,540  - 
O, 120 - 
I , W J  - 
5 , 9 4 0  - 

Di: ce talilcaii, il résulte que le siilfiirc de ci~i-bone et ensuite, 
le tétrachlorure d e  ciri-bone sont les dissolvants les plus carncté- 
ristiqurs. Ils précisent avec une nettete trCs grande la nature du  
produit examiné. 

Bien emteridu, l a  solubilité varie avec le point de  fusion d e  la 
paraffine. 

Dans les essais des inklnnges de cérésine e t  de paraf'firie du 
commerce, on peut adinetire les caractèi,es du type de paraffine 
moyen de 52" de point de fusion. 

Tenipii-nture c ~ i ~ i q u e d e  dissolulion. - On clésisne sous 1i :  nom de 
terripérature critique de dissolution la tempiratiiie h laquelle Li 
solution d'une substance dans un  dissolvant se trouble par 
refioidissernent. 

Cette tenip6rature est constante pour une même espèce, et  
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iridPpmrlante, dans de larges mesures, de la ~iruportion rle dissol- 
vant e t  de sutistance employés pour l'essai. 

Il importe surtout,  pour que les essais soieut cornp:ir:\bles, 
d'adopter un dissolvant dkfini e t  toujours identique à lui-irième . 

La diterriiioiition de cettc constante est simple, exige trhs peu 
de ni:~tibre (O g r .3  U 1 gr.)  e t  donne des indications extrèirieinent 
précises, perinettiiiit rriPine son emploi conirne procédé qiianti- 
tatif. 

L'essai est en'ectué diiris un tube de verre de  9 ceritini. de lon-  
p e u r .  et de li ii 8 i i i i l l i i r i .  de cliaiiiiiti.e, ferme à 1111 h i u t  i:t d;~iis 
lequel on introduit soigneuserrierit, pour ne  pas souiller les parois 
du tub, :tu moyen d 'un  tube eflilé, C 5 gouttes de cire fondue 
(le tube effilé est pri;alnl)leiiient chautS~l: pour éviter 1i i  solidificn- 
lion de  la circij e t  8 ii 10 goutles d u  dissolvant choisi ;  on scellc 
ensuite le petit tube il 1 : ~  lampe d'éiiiailleur avec les précautions 
d'usage pour  les tubes scellés ; on fixe Ic tube contreun bon tlier- 
moriîEtrc nu moyen d'uiie bague en caoutchouc ou d'un bou- 
chon de lii.ge, de  fiii;ori que les sul)st:rrices so ie~ i t  i ~ u  niveau du 
rfiservoir :L inercure du therrnoiiiètre ; on ctinuffe doucement, soit 
au bain-niarie, soit au hoin d'huile ou de plyckrine, suivant la 
teinp&atui~c 5 ntteintlre; peu h p i ,  le iiiériisqiie d e  séparation 
s'aplatit, jiisqu'k devenir horizonttil ; à ce riioinent, oii agite ver- 
ticaleinerit le t u l j ~ ,  tout e n  le laissant ininiergé dans le bain, 
pour  rendre le m6lange hoinogi:rie: on retire le feu et on laisse 
refroidir le t u l x  dans le biiin, en ;igitrint siins ccsse avec le ther- 
iiitirnC1i.c. 1)ks la pi-uil~iction d e  timil,le, on rioti: la leiripérature, 
q ~ ~ i  iepri!st:ritt: l a  terripCrnti~i-e critique de  dissolution. L'essai est 
r:ipide, et il est utile de le i.ccoiiirnencei pour  le coiitrBler. 

Lx teiiipérature crilique de dissolutiun d'un melange tStnnt In 
moyenne ;iiitbiiîétique des teiiipétxtures critiques de  dissolutiun 
rlcs constituants, on peut facilement dkterrniner la coniposition 
tl'uri mélange, connaissant sa  ternp:ir:it~ire critique d e  dissolu- 
tion, ainsi q u e  celle des cunstituarits. 

Si l'on désigne par  : 
C la teneur pour 100 d'un riiélari~c: eri cirksirie, 
T 1 i ~  teiiipbixture critique de dissolutiuri du  rndnnge,  
t la lenipératiire criticpie de dissolution de  la cércsine, 
t' In teiiipér;~ture critique dé dissolution de  la paraffine, on 

e t  la teneur cn piraffine sera 100 C .  
La ternp6riiturc critique d c  dissolution ü été déterminée avec 
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différents dissolvnnts, et les résiilttitr observés ont  été résumés 
dans le tilhleaii suirar!t pour  la c6résine pure (point  de fusion, 
6Sn7) et puiir la paraffine pure (point (le fusirin, 5307). 

Pour la  pratique courante, j'ai accortlS ln prkférence à l'ülcool 
éthylique ii N"5.  

.\il point de vue  qumti tat i f .  1,l terilph-nture critique de clisso- 
lution est d'une précision rcmarqiic~ble. si  l'un se  plare rigoiireii- 

Il DISSOLVASTS 
Ccri,i;ine 

pu re  

A11:ool F:t.\iyliqiie i 9 C i o . 5 .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
n i i i i!i l iyliq~~e à !F " .25  . . . . . . . . .  
n ;~rriylique, point d ' i b u l  I I  l i o n  

199/130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sull'iire d(: carbone l i u r . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
'I'eliüclil ruro d e  carborie pui,  . . . . . . . . . . .  
(: til<ir~ui'or~riir, 11ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ileiizol c r i~ tü l l i s a t i l e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Arctoric. pninl d'él>ulliliori Sb, 5 S o .  
Elhor  sull 'ui~ique i fi:+ . . . . . . . . . . . . . . .  
Esscnce do  pétrole, densi té  0,IiWi ....... 
Toluène r u r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xj-Cne p u r . .  
Lsserice d e  tertibarithine I D  = O.iii25). . 
Anhydrirlc acdlique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidc acetiqiie cr is la l l i sable . .  . . . . . . . . . . .  

Dilférence 

21O3 
2 8 

47,s 
13, 5 
21.5 
47.5 
19,s 
2 2 , s  
4:1, 5 
IF, 5  
19  
1 8 , s  
20,s  
24 
26.5 

sement diins les r n c i n e s  conditioiis, c'est-;-dire si l'on o lkre  s u r  
des inilanges de  cérésine d'ozoliCrite et de  paraffine de types 
d6teririinis, et avec le rnènie dissolvant. 

Le t n l ) l e a u s ~ ~ i v a n t  résume les essais efl'ectuPs avec des mklan- 
ges d'une p:ir:iffiiie fondant k 537 e t  d'une cc\rPsine fondant h 
6807, cri se s c r v m t  d':llcool éthylique B !KG. I h n s  I:L preniière 
colocne, sous la rubrique Ohst.rcntions, figurent les rSsultats 
iinalytiques, et clans la d e u x i h e  colonne, sous la rubrique 
Irztci.lio/irlion,, figurent les dnnnéesoliteniies par calcul & l 'aidedes 

C W s i n e  p u r e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17205 
90 p:100 c6i.i\sinc p u r e  i:t 10 p. 100 pl raff ine  purc  16!i,8 
80 p. 100 - 1 0 p . 1 0 0  - ICi7,5 
70 p 100 - au p.100 - lri5,6 
60 p 400 - 40 1~.100 - I l i 3  
ao p. 400 50  p.100 - 1 6 0 , ~  
40 p. 100 - O0 p. 100 - 1:i8.4 
30 p. 100 - 7 0  p.100 - 155.2 
20 p 100 - 80 11 100 - 152,4 
10 p.100 - 90 11.100 - lS0 ,7 
Paraffina pu re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118 
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II faut remarquer  que,  s i  pour la cérbsirie d'ozoliérite pure la 
teinpératiiie critique de dissoliitinn est à peu de chose près cons- 
tarite, il n'en est plus de mêrrie pour In paraffine, dont  le point 
de fusion influence notriblernerit la valeiir de  la tempér;ilure cri- 
tique. Ces deux constantes sont toutefois en relations s i  étroites 
que  la  connaissance de l 'une permet de déterminer la valeur 
approxirnativc d c  l'autre. 

Le tableau suivarit résuine les teiiipératuies criliques d e  dis- 
solution d'un ensemble de paraflines H point de fusion dbterminé 

p a r  l a  niéthode de In brrgue, en opérant toujours avec de l'alcool 
, ktliylique ;I 9 W .  

l n  gFnCral, on se  scrl de paraffine 5 0 / 3  pour les coupages 
;ivec la cérésine. II faut donc adopter une  valeur riioyenne de 
14.Gu pour In terripérature critique de dissolution de la paraffine 
présuinée dans le mélange examiné Pour l a  cérésirie, on  peut 
adopter la w l e u r  de  172-11 cliitfres ronds .  

Si donc une cérbsine souiiiisc h l'analyse présenlc une tempé- 
ra tu re  critique de dissolulion de l:i!b, on  conclura qu'elle est 
consliluée p a r  un mélange de 50 p.  100 d 'une  paraffine de type 
inciyen [Ir: X 0  (et de 50 p .  100 de  cértisine. 

Bien erilrridu I'essiti doit Etre efreclué avec l'alcool éthylique à 
9603 et sur  la fraction i~~snponifiable d u  produit soumis ii l'ana- 
lyse. 

Au cas où un  autre  dissolvant serait  adopté, il suffirait de 
,déterminer les constantes correspontl:intt:s de Iü partiffi ne du type 
rnayen 520 et  de  1ii cérésine pure, pour le  calcul par  interpola- 
tion de la teneur des constituants. 

T m p i r a t u i x  de 11.ozd1lr. - La dkfinition de  cette constanie est la 
ni&rrie que celle de Iü t,einpéiïit,ure critique de dissoliit.ion. Si une 
autre  dénoininntion lui a éIé donntSe, c'est pour  qu'on sache 
implicitement que s a  détermination est quelque peu différente. 

On opcre en cc cas  e n  tube ouvert,  au  lieu du tube scellé, et ce 
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procédé n'est applicable que lorsque la  température de  trouble 
es1 inftkieure à. la température d'ébullition du dissolvant. 

On se sert du  dispositif suivant : on introduit environ 2cc. de 
I i i  cérksirie fondue à exiirriirier et 4 cc. du dissolvarit dans  un 
tube  à essai de 7 à 8 cenlim. de longueur s u r  I centirn. d e  din-  
mèt re ;  aunioyen d 'un bouchon percti,, on adap teau  tube u n  ther- 
rrioinètre dont le réservoir doit ètre entièrement immergé, sans 
toucher ni a u x  parois ni au fond d u  tube ; une bague en caout- 
chuuc ou en liège, placke h I ; L  piirtie supérieui~e de ce tube, en 
augmente & cet endroit le diamètre extérieur. On place ce tube 
d a n s  un  bouchori portant une échancrure Iah~rnle, deslinée au 
passage de l'air cliniid et prrci: d'un t.rm cerit,r;il plus large que le 
tulie plus petit que  la par t iemunie de  la hasueen  caoutchouc. 
Be cette iiianiEre, le  tiil-ie peut étre suspendu a u  bouchon et &tre 
mobile. Le bouchon et son tube sont disposés sur  un  verre de 
Iiirnpe, maintenu verticalement par  une pince e t  formant support.  
Urie petite flainrne, plactlc au-dcssous du verre de Ininpe, sert de 
source de  ch:deur. On commence k chauffer, en ayant  soin d'agi- 
ter,  p a r  de petits inouvcmerits ascendants e t  descendants ou par  
rotation, le tube qui  contient le produit à essayer, e t  l'on suit 
I'opErntinn jusqii'b oliterilion d 'un  liquide hoinngkne ; on enlhve 
alurs la source de c h d e u r  et l'ori coriti~iue :i xgiter'; on riote la 
tenipéralure 5 laquelle se manifeste le trouble ; celle-ci é tant  1:i 
moycnne nrithrnktique des ternpératures de trouble des eonsti- 
tuarits, on peut déterminer, par  simple calr:ul, la propi~rt iun des 
coristituants d'un rrielarige ( Y .  CHERCIIP:FFSI<Y. Ann lyse  genérale 

rlescorps qrns  el cires or,qa,iiqucs, t .  1, p. 325).  Ida déteri1iin:~tion de 
cetbe constante &rit trés rapide, on la recommence plusieurs 
fuis pour le contrôle, et l 'on prerid 1û moyenne dcs diverses 
ohservations. 

Le tableau suivant donne les teinpériitures d e  troutile olijervées 
avec dill'érents dissolvants pour la paraffine fondnrit h 5 3 9  et la 
cérésine pure fondant à 68". 

. . . . . . . . . . . . .  Alcool  aniylique 1Wfl131 
Sulfure d e  carbone pur.. . . . . . . . . . . . . .  
l'etraehlorui~e de carbone pur . .  . . . . . .  
Ltilorol'orrne p u r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilenaol cristaliisable.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iolukne p u r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aykne  pur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I<rscrice de pCtrole.(U. = 0,68d6].  . . . .  
Esçii~icc de te rébcnt i i ine .  ( D  = 8 7 2 5 ) .  

Cérh ine  
pure 
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Cornine dissolvant, je préconise, pour cette détermination, le 
henzol cristnllis;ihle, qui présenle u n  point d'ébullition assez 
+levé (8005), une  composition iICfinic et  constante, parce qii'il 
existe uiie assez grande dill'éieniie (XP7)  entre la terripi:ratuie d e  
troullle de la cérésine et celui de  la p;irafTine k des tenipératures 
d'observations convenables et %L07). Les divers dissolv:~nt,s 
ci-dessus se contrîilent d'ailleurs iriutuelleii~ent (coiiiirie pour la 
teriîp6catuixcciilique de dissolution). 

Le benzol ci.istkillis;ible pourrait  m?me permettre daris u n e  
certaine limite In st:pnr;itiori de la cérksirie et de  l a  paraffine, p u  
siiite de  la tlifrirence de lcur soliil>ilité. 

Indice rlr rifr.crctioi~. - (:i:tte cmstiintk a Cti': déteriiiin6e :I 

l'aide d u  i~érr;~rL~iiiiitlic Zeiss-:\l111e-\\-ollriy à deux 1einpPin.- 
tures : i t i ( l ,  point d'tibullilion de l'alcool éthylique, e t  100" point 
d'kbullitioii (le l'eau. 

Par  le calcul, on peut raineiier cette constante k n'importe 
quelle teiiipEnitiire. 

Pour  la cérésine pure fondant i~ 6817, l'indice de  réfraction 
observé n i:té : 

L 780 . . . . . .  i , i m  
:L 1000 . . . . . . . .  1,4208 

l t  pour  In pai*affine pure fondant à $3'7 : 

On voit qu'il la iiihiie tempér,iture, la diflérence des indices dr: 
réfraction [le 1 ; ~  cérésinr. ct rlc 1;i piiraffirieest iissez i m p r t n n t k  pour  
perinettre In difTdrericiillion de w s  d e u s  sortes de composés. 

1 ar  iiiterpo!at,ion, on peut déteriiiiner la coinpositiun quanti- 
ttllive d'uri mélange de ckrésineet de paraffine. Toutefois, il faut 
noter que les ol~çervations ci-dessus se rapportent  au  type 3 7  
comrne point de fusion de  la parafline. 

Dans les essais couriink, i l  ftiiit adopter les constantes de I;i 

pürafiine du type 3Z0, en admettant,  airisi qu'il e s t  rnentioniiti 
précéderninent, l'emploi de  ce type inoyen dans les coupages 
cornmerciaux. 

Concliisions. - 1.a solulrilité, 1:i ternpérnlure cr i t ique de disso- 
lution, la température de t rou t~ le  etl ' i~itlice de  réfraction permet- 
tent I'esanien a~irllytique d'une &résine conirriwchle, avec tou!e 
la netteté désirable. 

Le tableau suivarit rCsuriie les caracti:res généraux de quelqi i t ,~  
paraffines et cérésines : 
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Ilans 1ü pratique coiniiierciale, il suffit de caractériser une  
cérésine par  son point de  fusion et s;i tempértiture critique de 
dissoliit.ion. aprks s'ktre nssiir<: d e  I'alisence r ip .  siibstnnces étran-  
~i ' i ' res,  qui doiverit Gtre éliiiiinées p a r  les procédés arialytiques 
cour;ints.  

REVUE DES PUBLICATiONS FRB'AÇAISES 

Dosage de yctitc.r q u a n t i t C ~  tl'in~lc t l u i i ~   le^ liqiii- 
d e s  da I'or,oaninmc. - 31JI. UE(INlEL1 el 1)Ii;lIO'I (SOC. de 
p/~ni.~nncie*cle P(rvi.s, séance du  26 juillet 19iZ) - Les auteurs ont 
fait conri:iiti.e (1) un  procédi pour le dosage de très petites quan-  
tités d'iodures. E n  :~ppliquant ce procédé aux  liqueurs organi- 
(lues, 1'oxyrl;ition des inatières ;izotdes (urée, aininoninque, corn- 
p o s k  azotés orgniiiques, cyanures) par  le perrnnngan;it,e de 
potasse donne des nitrites qui causent uiie perturbation dans  1 ; ~  
lihérntion de  l'iode ; la présence de  ces nilrites a été conçtnt,i;e 
piw Mil. Bernier et  lJéron i l ' i~ide ries rkrctifs ordinaires, .notain- 
irierit le réactif de Griess. 

Pour se di:liarrnsser de l'aciilc nitreux, MM. Umiicr  et P6ron 
ont  utilisé I';iction, en iiiilieu ;icEtique et b I'ibullition. d e  
substances azotécs susccptililes de le di:coiiiposer ; l'urée donne 
de  horis rksultnts, niais JIM. Bernier et llér.ori préfèrent le chlo- 
rure d'arnmoniuiii, soit seul, soit additionné de sulfate d'arnnio- 
riiurri. I<ii  defiriilive, voici corriirieril ils opèrcrit : ils prennent 
d;ms une capsule de porcelaine ou de nickel 10 ou 313 cc. d'urine, 
qu'ils additionnent de U y . 3 U  de  potasse p u r e ;  ils t1cssi:ctient 1i. 

(1) Vo:r Annales de chlrnze analyl~rjue, i 9 il, p. 227. 
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l'étuve à 100" ou a u  l~nin-niui ie;  ils calcinent h In lampe h alcool. 
en ayan t  soin d'écraser le rés idu ;  a p r k  reîroitlissement, ils 
reprennent le résidu p a r  très peu d'eau ; ils filtrent; ils lavent 
iivec une solution de chlorure on de siilTale de sodiuiii H U  dixikmi:; 
ils tyoutent quelques cristaux de permanganate de polirssc:, e t  ils 
pnrt,ent h l'cibiillition pendant quelques minutes ; si la liqueur s e  
décolore, ils ajouterit de nouveau du  perinimgaiitite de pot:isse 
jusqu'k persistance de  In coloration violette; ils se  d6barrasscnt 
d e  l'excbs de perrrinnganate par  5 cc. d'alcool, qui  réduit ce sel ; 
après  refi~oidisseinent, ils transvasent dans uri ballon j:iugé et  
;irriénerit le liqiiiiie k un voluriie de 110cc ; ils filtrent et iecueil- 
lent ZOOcc:.; ils n,ioiitent au fil1r;ituiri Z gr.  de chloiwre c1';iinnio- 
niaque et 1Occ. d'acide acét ique:  aprhs avoir fait bouillir peri- 
tlant 5 1:i 20 minutes, ils font rcfroidir et. achévent l'opération 
comme ils l'ont indiqu6 dans leur corniiiunication prkcédente 
( l i i l l ,  p .  "y), c'est-U-dire qu'ils :ijoutent 1Occ. d'acide acétique 
et J c c .  rl'iine solution d ' ind~ire  de potassium au  dixi+rrie pour 
décomposer l'iotlalc formé par  o ~ ~ c l ~ ~ t i o n .  L'iode mis en liberta 
cst crisuitc titi'é I 'a i~ie  d'une solution rFcente d'hyposulfite de  
eoude 5 /10  (ou S/100 si la quririlitd d'iode est infFrieure h quel- 
ques inilligr., et alors on se sert d'eau amidonnée pour saisir In 
fiil de la r&ictiori). 

Pour  le c;d(:iil de  la quantitb d'iode contenu dans la prise d'es- 
sai, on proci.de cnnirnc il est d i t  h o  citcito, c'est-&-dire que le 
nombre de cc. d'hyposulfite, augmenté d'un dixième, est iniil- 
tipliii pa r  0,0127 (ou 0,00127 si l'on a pris l'hyposulfite RT/100!, 
puis divisé par  6. 

On pourrait  it I i i  r igueur supprimer Iii ralcinalinn tlii dkhiit 
dans les cas oii le liquide ano1.ysé ne renferme pas de  coinbinni- 
sons ioiiées org;iriiilÜcj,  oxydation pouvant s'dl'cctuer dirccte- 
ment piir le perinnngnnnte de potasse, niais il feuclrait, dans ce 
cas, crriployer beaiicoiip de ce sel, ce qui présenterait 1'inconvi.- 
riieril d';lugirieriter. corisidér;~l) lr~rri t!~it  la quaiititb, [le nitrite forrriti 
et tlc provoquer un abondant précipité d'oxyde de mansanése 
qu i  géneriiit In filtration. 

La calcination est pratiquée à la Iiimpe Ü. alcool, et non ail bec 
Bunsen, pour évitcr les pertes p a r  vol;itilisation. cornme cela se 
produit  avec les c t i lo i~ i i~ i s .  I,e ch:~rbon est noir,  e t  i l  n'y a pas il 
songer i faire intervenir u n  nitrate alcalin pour  le blanchir,  ciil. 
il se foriricrliit ilrie quantité considdrablc de nitritcs dont  I'Slinii- 
nation serait difficile. 

Si l'on a à calciner un inilie~i riche en iniiti;!res or~; i r i iques,  il 
peut htre rikcessaire d'augmenter la quantité d'alc:ili, mais, dans 
les lirrueurs trHs alcalines. la suliiliilitb, de l'iod;cte se trouve diiiii- 
nuee, et il est \)on de ncutr;iliser p a r  l'acide chlorhydrique eu 
présence de I'lidliüntine, pour se  remettre erisuite en milieu alen- 
lin h l'aide de 10 goutles de  lessive de  soude. Cette acidification 
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doit Stre faite aprEs la filtration et le 1:ivnge d e  In misse  chnr- 
horineuse. 

Le prockdé faisant l'objet de cette noie convient polir toutes 
Jes urines norin:iles ou pathologiques et polir celles con tcnmt  
des agents niédicariicnleux divers, pour le siirig et  le skrurii sari- 
p i n  (il est bon a l ~ r s ,  imais non rikcejs;iire, d'opérer sur  S c c  e t  
d e  porter B 2 gr .  1 i i  close de polirssc:), pour les liqiiitlt:~ cl'iiscite, d e  
1cystr.s et autres liquides pa~liologiques, et. pour le liquide 
céphalo-rachidien. 

Annl j s c  des poiiilrcri p o i i r  h o i i l l l i e s  c i ip i - iq i ica .  - 
M .  E. DI:I1IE11 (A ni~trlrs des [uls~/icdions de riiarç 191 1 ) .  - C n e  
lui [lu 4 aoiit !!IO3 oliligc: les vendeurs (le rri~lnrigris poiir l n  [JI+- 
paiiition des  bouillies cupriqucs iinticrypto~iiriiiq~ies a indiquer 
s u r  leur facture In teneur en cuivre pur poiir 100 de n1atii.r.e II 
est très iiriportünt que les pi-océdPs h appliquer pour le dosage 
d u  cuivre soient ti+s exacts. e l  il est égnleinent indispensalile 
q u ( :  le prélévernerit soit fait de iiianiitre que 1 échaiitillon pré- 
levé représente hien ln moyenne de  1i1 cornposition rlii produit 
vendu.  

Ur, le sei,vii:e de In répression des friiudcs a constiiti: que des 
prf:cautions doivent être prises pour  que ces conditions soient 
observées. 

Tout cl 'ulmd, il J- ;iv;iit lieu de se clerriiiiider si I'ii~igiiieri- 
tiilion ou In diiiiiriutiuri de  poids du prcitluit, p a r  suite ri'obsorp- 
Lion ou (le pt:rtc d'eau, peut inlluer sur  sa coiiipo~ilion. II n étti 
constaté que,  si  le produit tel qu'il so i t  de Iii  fobricütion n'est 
[jas rigoureuseiiient sec:, il peut, en se  desstictinnt k I'iiii., pc~rdrc 
O.Cip.100 de  sori poids;  iriverwiierll. s'il i ~ s t  sec, i l  peul, cri 
;iliscirh:int d e  I'hiiiriidit.F, iiiigincriter cle poids dans In proportion 
d e  0,:; p. 100. Ces vilri,it.ions se tr:iduiscrit p i '  une difl'krence en 
ci1ivi.e de  O,! p.lOO en plils a i l  en nioiris, tliIi'i;rerice qu'on peu t  . 
considérer coiiiine riegligciible . 

II n'en est  pris de  mhrie loisqu'on envisiijie ln question de 
s;lvoir. s i  Ic pi,u(luit 1irkerite In iiiF.iiic 1iniriogi:ribiti: ii sa snrlie 
(le chez le falirictirit cl sori a r r i v k  chez le deslinntniie. 
11. Ilurier s'est. f'tiit expédier iiri sac de  poudre co11iposi.e d c  sul- 
fate de cuivre, dc, c;ii.bon:iie de soude, de sulfate de  suuile, [le 
sulf:ite d'aliiinine et d'iiniirlon et dont  le t i t re ,  en wppos:int le 
sulf:ite de ci1i~i.c à 98 p.100 d e  piirelC, était d e  l h , 9  p 100 de 
cuivre irikt,iilliqiic ; :i I'airivéi?, i l  i i  prklcvk i In soride des prises 
d'essai diverses hiiiiteurs d u  sac ; il n alors c:onstnté qu ' a  I i i  

pnrtic supérieui~e, In poudre titrait  l(r,,2:i p.100 de  cuivre, lantlis 
quc, au  fond dii sac, le tilre 6t;iit (le l a , G O  p.100 : tliiris les lxirticis 
iriteriiiédiüii,es, le ti1i.e oscillait entre 1 4 , E  e t  l:i,CiO pA00. Si le 
litre des .parties proi'uiiiles d u  soc était plus tilevé que celui d ~ s  
parties s~ipérieur~es,  cela teriait iiiix ti4piiiiitions rtip6tkes pendant  
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l e  trarisport en clieiiiin [le fer, losquelles aviiicnt fiiit descerirli~i~ 
au  fond du sac les parties les pliis loiirtlrs, c'rst a-dire I(: siilf;itt~ 
de cuivre. 

II n'était pas possililr d'ntlribuer ces wr ia t ions  ii une qiinrili(~: 
d'eau ditErente tl;ins les prises d'essai, attendu que le dosage d e  
l'liuiiiidit6 n doriiié des chiffres sensibleiiierit itleniicriies. 

I I  peut nri-ivi,r encore que le siilf;ite de c:uivr,e rie soit piis 
tics firieiiieiit broyé et que, dans les prises d'essai, on pi,élève de.; 
portions cuiilcri;int une  plus gronde proportion de siilfiite da 
cuivre, qu'on y i,etrouvc alors facileiiient à I7ét:it d e  trierius friig- 
riients. Ile ce chrf ,  JI .  1)iiricr :i riilevb des tlilf6reni:es de 0,2 tJc 
(:ilivre pour 100. 

Si c e t k  m i s e  d'erreur s'ndilitionrie iLvec 1 i ~  précédt:rite, on peut 
trouver une diITéi~erice de O,2 t 0,7 = 0 .9  de cuivre p m r  100 eritre 
le titre de In prise d'eçrai (si l'on en fiiit une seule) e t  le titre 
réel de 1:t poudre. 

I k  ses eupi:ririict:s 31. Dul.ic:r coriclut rlu'ori d i ~ i t  p r é l ~ v e r  ;rvcc 
soin I'éctiiiritillori dwtiné I 'anolj-se; on doit étaler l i i  poudre- 
et prélrrer  plusieurs prises d'esaüi siir diH'érents points de I ~ L  
ruasse ; ces prises tl'essiii sorit I~itin iiiélées, (le manière ù ohtenir 
uri in6liiii~c i ~ ~ i s s i  lioirio$ne que possible, riiélange qu'on divise 
alors en q u i ~ t r e  P~hiiritilloiis, eoiifoimkri~ent i iur  coridilioris p i~ i s -  
crileï cn viic il(: l ' t ~ x [ ~ w t . i ~ ~ :  c:ontraiiii:loire. 

Le rlos;qe du cuivre par  électrolysi: est très délicxt et exige 
u n e  cerh ine  11nl)ilude ; voici les pi.écnution.; prises nu Laborit- 
toire central d u  seivice de  In répression des fr;iiides : on p i ~ l b v c  
sur I'éctiaritillon souiiiis h l'ariiilyçe 3gr. de poudre, qu'on cirl- 
cine pour t1':triiii-<: Irs ni;itii!res o rpnniq i ie~  ; poiir e h t u c r  con- 
vennl~lei~ient  cr:lte opération, on cour re  In capsule, afiii d'éviter 
Ics projections rCsultnrit de  In clécrépitation tlcs fr:igmcnls de 
sulfate de cuivre non réduits en poudre firie, et l'on chiiufl'e 
d'nhord tloriceiiient; ni1 ne  porte i i i i  ruuse  soiribre q u e  lorsqii'il 
ne se pimiiiit pliis di: tléi:rc:~iitaI.ioii. 

On peut,  si  l'on prkf'i:re, riictti~e les 5 gr. de  poudre :L l'étuve 
100-1 l U O  pendiint 10 hi:~ires avorit de  ccilciiier; 11:iris ce cas, oii 

peut  ne pas couvrir la capsule. 
Apriis que le protliiit de lx calciri:ilion est refroidi, on l'tiu- 

nicicte avec qiielqiies gouttes d'e;iti ; ori ;ijoiili: 5 cc. de SOLIIL ; 
on chilutSe au Inin de  s i ~ l i l ~ ,  et l'on i:vapijix i siccil6 ; on reprend 
p a r  I'eiiii chnude, e t  I'ori iiiiii.ric le voliiiiie ilii liquide h 2i0 cc. 
tl;ins u n  Iialloii j:iugi;,; on filtre ; on prend 100 cc. du  filtratuin,. 
qu'on vcrse t1:iris u n  bechei,glns de  400 cc.,  siIr lequel on a fiiit 
iiri t,r:iit corrcsp>iitlant à 240 cc. ; on ajoute 20 cc. d'.\z0~11 
(1) z : { ( \a  ~ ~ i i l i ~ ~ l h ,  et 1'011 ( :Oii~p~k~i> 2;)f)i:i:. avec de  1.eii11. I d i l  ~ 0 \ 1 1 -  

tiori est picte p u r  I'Clecliwlyse. 
Si ln  pxdd ie  conlcnnit d e  I'aliirriiric, on peut, en opérant 

coiiiriie i l  vient d'ctre dit, se  di-periçei de  trniisforiiiei le cuivre- 
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cn sulfure de cuivre, attcntlii que les solutions obtenues avec 
u n  t'oit escés d'acide donricrit u n  tlbpfit éleclrolytiqiie de  cuivre 
i )u r  eri dkpit de Iü présence, dans le bain, d'un certiiin nombre 
de métiiux dtrnngers. Le iiiFlirri~e des acides sulfurique et riitri- 
que  conslitue l'électr,olgte le plus co~iveriable. Les soliitioris exclii- 
sivciiieiit siilfuriqiies ont l'iiiconv6riient de provoquer la f'orinit- 
tioii de sulfate cuivreiis,  qu'on évite avcc I'eniploi de l'acide 
ri itrique. 

On fait passer daiiç I'électrolj-te un courant d'un iiiupCre ; tout 
jt: cuivre est déposé ai l  I ~ o u t  de 7 heures environ.  On reconnaît 
I i i  f i n  de I'op!r:~ti(~ri en : I J O I I L ~ L I I ~  de l'eau diins le 11iiii1 : il II[: doit 
p t ~ s  s e f o i ~ i n e r  de elépi~t s u r  l i l  partie de  In tige de la c;itliode qiii 
se t roure  ainsi iiniiieiyic. 

On peut encore coiistiitei- Ici fin de I'upi.ixtioii nu iiioyeri ( le  
réactifs convenables (I 'erroc~i~niire  de  potiissiuiri o u  foriniil- 
doxi i~ie)  (1). 

L'éleclrolyse teriiiiriiic~, or1 lave It: di\pUt Clectrolytiqiie; k c:~t 
~ l l ' e t ,  on retire rapicteiiieiit le bain,  e t  on lui sulisiitue de  l'eau 
distillée pure, siiiis iritcriviiiprc Ic coiiranl ; ori 1;iisse en c:oiitact 
pend:irit quelques ni luutes;  on renouvelle ce Iilvase dans  les 
irifiriies contlitioris; on cl0t:ictie alors la c;ithorle; on la plonge 
rl;iiis I'alcoul alisolii, ~ i u i s  ilans l'éttiei~, et ori l i t  séclie :i l'élnve 
il !IO0. Le poids tiii cuivre, ii-iiiltiplié piir l iO,  doriric la teneur 
en cuivre, pour 1 0 0 9 .  : on niultiplie par  1!)T,,!) pour avoir la 
tciiieur eri sulfate di: cuivre. 

On se sert au Lo1~or;itoii-e c-cntixl de  In rCpression des fraiide!; 
des &lectrorles de Ilull;lrJ, dorit la descriptiori se trouve diin5 les 
11rrnole.s de chimie annlgt iyr~e (1!!00, p. 228). 

Bssui tlc la pepsine. - 11. 1'OIITEÇ (Socil;té rie phui.vi ,rcie de 
IJciris, siiance du 1" m i r s  1!11 1 ) .  - R I .  t1ijrtes criliqiie le iiiode 
d'essai de la pepsine clni figiire clans le  Codex de 1908 : ce iiiode 
tl'essii ne piecise pas la teiiipéwtuw k Iaqiielle on doit laisser 
i.eI'i~oitlir le digeslé pc.psiq~ie ;ivaiit d'y s juutei  l':icitl(i riitiique; o r  
1 i ~  teiilp6ratui.e joue  nn I ~ F :  considCrahle; aiix rrivirons de 72 
23", l 'addition de  20 gouttes i1':IzO"I rie produit iiucun tr-ouhle; 
à 150, :es 10 tleriii6i.c~ goutles tlonncrit un ti.oulile ti+s net ; h Ci oii 
!il0, on obtient uri prbcipité t iés  prononcé dcs Ici, preiniéres 
~ o i i t t e s .  

Ji. Portes ;ijoute qu'il est t ics iiiiportarit d 'ol~swver la Lrriipk- 

(1) Le Soriiialdoi;iiiie ou réactif ilt: Hacli e i t  obtenu en iriClangearit ;1 
cliiiud 60qr .5  de  c l i lnr l iy~l inte  cl'iivilroxylarriiric 7 5 c c .  ilc foriiiol d u  coiri- 
irierce e l  i 5 c c .  d'eau. On 11ixnd 2i:i:. du liijuidr: k essnycr,, qu'uri a~ldit.iiiriue 
ilc 2 c c .  d u  rcactil' ci-tlcssiis; o n  alcali ni.;^ Irarichrmtrii  avec la soude au 
dixiimic; si la solulioii con len i i l  d u  ciiirrc:, on obl icnt  une  coloralion vio- 
l e t l e .  
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ratlire de 50. pour la prélxiratiori du digest6 ; s i  l'on n effectué In 
digestion à 47O seiilenieiit, l'essai ne répond pas anx  e u i ~ e n c c s  du 
Codex. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Dosage du flunr. - hl .  lil,tilSS'rl1(:K (Zrits.  f. a n n l ~ l .  
Chetair, 1911, p. 697). - Pour le dosage du Iliior d:~iis les sili- 
cates. on précipite ce corps B I'étxt de fluorure de  calcium par  
le carbori;~te de cülciiiiri, a prks avoir sCpr.6 !:i plus 8 r : ~ r ~ d e p a h e  
de la  silice par Ic carl)on;it.e d'ainriiriniuin et le reste, siiirnnt i ' i r i -  

dication de Ikrzeliiis, p;lr une solution nniirioni;iciile d'oxyde rle 
zinc. La plupart tlcs tiiiités dc chimie analytique n'intliquent pas 
In préparation de cette solution. 1)'nprGs Treatlwell, on l'obtient 
en dissolvant l'oxyde humide piir daris l'ainrrioninque ; cet oxytle 
est prFpu"é par dissolutiori de zinc pur  diiris II(:I e t  pr6cipilatiori 
par  une lessivr: de polnssc, filtixtion e t  lawgr. .  

L'oxyde de zinc sec cies droguistes n e  se dissont p ; ~ s  dans  l ' an-  
moniaqiie scule, inais teks facilcriieiit en pr6scncc de sels nrritrio~ 
niacaux. L'oxyde sec se dissont aussi bien dans le carljunate 

m o y r i i  il r i  pt.i.inniigaiinte tlcl ~BO~RRSI~IIII. - \ l .  tI.  NOLI, 
(Coiniriilriic:atiori de I'Insti tut d'hygiène de 1' E t i~ t  U 1Tairiljour~. 
Zeils. f .  maqciu. Cl~emic, 19 1 1 ,, p. 2 509). - On filit li:ibitiielleriicnt 
ce dosage en liqueur sulfurique par  la inéthorle i r idiquk par 
Kuhel, 1;iquelle ne donne que des v;ileiirs de c»riiparaisori, d'nil- 
leurs t r k  utiles pniir I'apfii-6c:i;ition 1 1 ~ s  eaux .  Ilirris certitiris cas 
(eaux chargCcs tl'tiyir,itc ferreux ou [le chloiwres en grandes 
q ~ i i n t i t é s ) ,  le5 résultiils ne sont pliis irtilisaljles. 

A .  C. Siii.li:ir e t  J. 11. Ilii t l i~ ('1) out publié ri;,cciiinicnt, sur 
I'oxyrl:ition du herizolazoplihol par  le pcriniingnnale de potas- 
siuiii, dos oliçervi~tions d'nprks lesqiiellcs ce r6ai:tif agirait en 
~ P I I X  stiiiles : le 11cnzolnzophi:nol s ~ r i l i t  rl'alini-tl ti~niisl'oi~irié rri 
produits soliii)les incolores, puis une noiivelle addition [le rtactif 
provoquerait une précipitiltion d e  hioxyde de  iiinngani.:se ; rlaris 
cette tlerriiéic réaction, la corisoniiriation de  pcrninrignnntc est 
i l l i ini tk .  Les vuleiirs avaient pens; que cette rCirtion dilrhre de. 
I'acticiri (Ili perrnan;nniite s u r  1';it:ide oxaliqiic, iiiais cette 

(1) Xeifs .  f. anorg.  Cherti?, 1 3 , 0 ,  p .  2-3. 
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1000, il y e u t  prccipitatiofi de bioxyde de manganèse et  rdiluctiun 
d'une quantité illiiiiitée de permanganate de pot~iseium. Pendant 
In. rhductiori,et eri tout cas dans le d m i i e r  stade, il y avait dcga- 
gement d'oxjgkrie. Les a u t ~ u r s  ont conclu que la  réduction di1 
peirnan:;;iniite (le potassium n'était pas due & une oxydation cor- 
respondante des riiatières orgiiniques ; ils ont cherche à expli- 
quer  le phénornène p a r  une réaction eriire le ~ierm;ingari:ite e t  le 
sulfate de mangnnése;  cela n'est pas exact, car il n'y a aucune 
liinit.e ii I'rrriploi de  pcrmnnganak pour une qiiaiit,it,6 dkterrniriée 
de sulfiite d e  mangiinèse. Ils ont essayé de  trouver une autre  
explication en Emettant l'hypothèse de I'actiori du  sulfiite de 
miiriganèse coinine catalyseur favorisant une, réaction à allure 
lente : 

2IZMnO+ + IltSOs =K2SOb + 2Mr10' + IISO + 30. 

M;iis Ir; sulfate d e  riiangan?se étant lu-iiiéme ti-ansforirié sui- 
vant  ln réaction : 

l'action catalvtique devait partir du  bioxyde de  manganèse Finn- 
Iement ils ont adinis que le Iiioxyde de i1iangani:se se dissnut L 
l'ktat de sulfate et que celui-ci agi t  s u r  le permnr igna te  da potas- 
s ium existant,  processus qui peut se  reprodiiirc indéfiniirient e t  
qui  est f:ivorise p a r  un excCa d'acide et piir une temperature 
Elevbe ; il faudrait alors admettre la suite de réactions suivantes : 

A G O 0 ,  on réalise le processus a ;  80°, on a la rCaction b ; A 
I'cibiillition, la ri:iiction est illimitée, c'est-i-dire qu'il y a succes- 
sion des équations b et c. Les auteurs concluent que les substances 
oxydables ne peuvent pas étre dosées p a r  tilrage direct a u  per- 
rnanganate de potnssiuin en solution sulfuiique 2 l'ébullition. 
Les réactions indiqiikps par les auteurs «nt été disciilées p11 '  

A. Skralinl (1) au point de vue (le 1'explic:ation d e  la consoinma- 
tion illiriiitée de permanganate, niais, quoi q u ' i l  en soit, i l  a p r u  
nécessaire de  refciirc des essais pour corifiriner ou  infirmer ln 
conclusion des prerniers auteurs sur  I'iriexactitiide d u  procide nu 
permanganate di~i is  les conditions du mode opératoire de la 
niktiiode de KuLiel. 

I k  ces nouveaux essais il résulte que,  dans  les dites conditions, 
l'action directe de SO'I12 sur  le pcrnian~ari:ite e t  sur  le bioxyde 
formé est sans iriiportiince. Qiiarit à la perte d'oxygèrie, l'exacti- 

(1) Z e i t s .  f. anorg. Chenlie, 68, p .  48. 
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tude d i ~  r6sult:it est pliitbt farrorisCte par  SO'112 qui rctiirde I'nc- 
tion d u  siilfiit.e de in;iriganèse fo i~ i ié  s u r  le periii;iiigiiii;ite e l  I'np- 
paritiori (111 I ~ i o s y ~ l e .  

La rbiiction du siilfilte d e  iii:ingiini:.;e c t  d u  permanganate de  
potassium a lieu dans le sens de la r&ictiun d c  Ciiyaril ( 1 )  e t  
suivant  I'tiqrintion iniliqiiée pirr Iioçcïc et  Sctiorli:iiiriier (2) : 

II firut reconnnilre une irifliierice ciittilgtiq~ie au 1)iosyde (le 
msng:mi.se sur  1 i i  réduction d u  p ~ i x i ; ~ i i g a n i i t e ;  cplte influence 
est f;ivorisk piir Ici chaleur ,  p a r  I i i  ciiriceritratiori des solutions, 
1):" un e x c 6 s d e  pwin ; i r i~ana te  et  peul-c'tre par  d'uulrcs (31.- 
t:onst:inccs eiiccire. lliins ltls conditions d'opér:ition de 111 iiiélhode 
liiibel, ccilt(: iiiIIiieiice cnlaljtic~iie est siiiis si~nificiitiori. 

L a  réduction d u  peiiiii~ngarinte tic potassiuiri par  les suhsLinces 
orgiiniqum se produit cn solution acide avec t'oriiiiition de sulfate 
de  niniig::;ini.sc et avec sép:iratioii siiiiult;irii:e (le hioxyde; en 
su\ution neutre, i\ y a. f o ~ n i a t i o n  d e  bioxyde de irinnpnèçe. mais 
diiris ce cas, si I'ori ;r i i i i  esci..; de siil~stances organiques, riotaiii- 
nient de corps I'ortciiient ii:dui:teui.s, ln réduction va jiisqii'i 
l'oxyde. 

Ilans les déleriiiinütioris d'osydnbilittl, le periniirijinnnte doit 
ètre tuu,jiours en exchç suffisniil, c:ir aiitreinent le bioxyde qui se 
silpni-eriiit pourrai1 prendre part k l'oxydation, iiiais en la riileii- 
t.iss;int et en cxiiitliiisnnt i d r : ~  rés~il1;iLs trou faibles. lk ce fait. i l  
rCsulte qu'il n'est pas rrcoiiiriioiid;ible d'ajouter, conirrie on le 
pr éconisc souvent, di1 sulfiite di: iiinris;lni.se ;lux eaux qiii con- 
tiennent beiiucoiip de clilorures, car  on aiigiiieiite ainsi le 
hiosytle de iiiürifiiin~sc ; t l ~ n s  cc cap, i l  vaut  mieux appliquer la 
iiiétlincle (le Sctiulzr. 

1)'apri.s ces résiiltats, la iiiétliorle tic: liiil)el, i i i i i lg~~?  1c:s tl~\f;iiit,s 
q11'ori lui corinaît, m t e  npplic;ible il la tléterniiriation du dosagc 
(11:s rrintiiws orp i i iqucs  dan': les eiiiix, c t  les ckiill'res qu'on 
ol) t ic~i t  re~ter i t  d r s  valeurs utilis:il~les pour I'üppi,éciiition de leur 
qnalilé. E. S. 

I6aolierelie dc I'acitle borique.- 31. Th.\-ON FEI,LEK- 
IiEllG (Sicd 1 .  A p o l l ~ c ' w  Zei t . ,  1 !Il 1 ,  p .  368) .  - La rcclierclie de 
l'acide boriqiir: r i i i  moyen de la r:c~lurnticiiri tic la lliiiiirrie peiit Gtie 
cntriivke par la pi-kence de cer tainrs  subst;irices tellcs que le 
sucre, Ir, iiitriite d e  poti~ssiuiii, le  chlorure de  sodiuiii, qu'ori 
eiriploie fréqueiilnierit cornirie a$eritç de conservation. On peiit, 
d'nprPs l'niiteur., Cc;irter fiicilcnierit celte diniculta en se h s n n t  
siir le peu de çoluliilit~: (le l'ncitle borique dans 11C1 concentr5 et 
s u r  sa  soluliilitfi t i k  tacile dnris 1';ilcool. 

( 1 )  A .  G U I A I I D ,  Bullelin Soc. chini. ,  ISGL, p. 89. 
4) Treatlse on chemzs!ry, 11. p .  9%. 
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A cet eBet? on dissout environ 1 Sr .  de la substance dans 2 cc. 
d'eau cliaude, et l'on ;rjoute Z à 2 cc. d'[ICI concentré ; a p + s  
refroidissement, l'acide borique crist;illise, aiiisi que les chloixrcs 
idcaliris, s'il e n  existe. Si la cristdlisation ne se produit pas, on 
In provoque en y ajoutant une solution saturée de  chlorure de  
sodium. 1.e niagina cristallin, séparé dii liquide surnageant, est 
ntlditiorin6 de 4 à 6 cc. d'iilcool, qui dissout I ' x i d e  borique ; on 
rléc:inte la solution alcnnliqiic:, qui,  acidifikepar SOL[l+t  alliirnée, 
hrîile avec la couleur verte caractkristiqiie. E n  employant 1 g r .  
tlc substance, on parvient h dCCeler i)gr.Ol de horax.  

-1. U.  

~ o s c i g c  de lit résinc t i n n s  les ~ P H ~ ~ ; S C R  (Chrm. Z(,it. 
Reler t . ,  191 2 ,  p .  I l 9 ) .  - i lans la rriéttiocie de  Twitchell, on sépni-e 
les acides gras  des acides rCsiiieux par  I'nclion d'un courant d H C l  
sec sur  la soliiliori clans i'nlcoul ahsolil du riii:lnnge d'acides g i x s  
et résineux ; les acides résineux ne sont p ~ s  altaqués, tnnilis que 
les acides a r a s  sont transforinés en éthers. ;ifin d'oblcnir l'éthéi-i- 
Iicntion des acides gras il es t  pr6ftir;ible il 'eiiiplojw le sulfate 
cithylique fraîchenient pr6p:ti-é. 

Mode opéiaiozre. - Daris 43cc. d'alcool nhsolii, on dissout 3 g r .  - 
tlii mr!liirige d'acides gras  et  réi;irieiix, e t  l'on a,joute 3 0 1 ~ .  d 'un 
mélange de 100vol. d'alcool pour 233 vol. de SOtll< ppiiis O gr.? de 
SO5Ii11 en poudre;  on ctiaulf'e 5 reflux perithiit 10 niinutes, puis 
on dilue de  20 voluines d'eau distillée, e t  l'on extrait  le inélonge 
d'éthers gras  et d'acides résineux piir un mélange d'éther et  
d'etlier de pétrole; on Ixve plusieurs fois à l'eau distillée, jusq~i' i t  
ce que  l'eiiii de I;iva,ue ne pi.6sent.c pliis de r h c t i o n  acide ; on 
a-joute k l i t  solution éthérSe u n  q u a r t  de  son volume d'alcool, e t  
l'on titre p a r  u n c  solution d c  potasse en présence de In phénol- 
phtalkine. On peut prendre 316 coinrrie poids moléculaire de 
la rksine. 

On peut éplerneri t  extraire les acides résineux par  une  solu- 
tion alciiline et  les doser ensuite ~rnvirni.lriquernent.  

L o  luai c l c  l a i m e ,  nnii i w i x  de veaite et ma w a l e i i r  
r é e l l e .  - M. J. SCtII1OE:DER (Zeila. f .  anal!/!. Chemie, 491 2 ,  
p. 4 3 3 ) .  - L'auteur. n arinlysé de rioiribi.e~~x jus de Lnbnc iiriportés 
dans I'Arnérique (lu Sud pour conihnltre Ics p r a s i t e s  des trou- 
pcnux. II tlosc la nicotine piir le procétlt; suivant  : 1Ogr. de 
l iqutur  sont rnéltingés avec d u  sable l i n ,  de  Titcon IL obtenir une 

sèche h o i n k é n e ,  qu'on humecte faililcinerit avec une  Ics- 
sive irlcoolique de potasse ; on p l : m  le tout dans iine cartouche 
en p p i e r  fillre, e l  l'on épuise perid:irit 5 heures avec de I'ktliei. 
tlirns u n  appareil Soxlilet. 1.e liqiiidr: olitenu est évaporé prii- 
demiiient a u x  213 au bain-iriaric; on ajoute iLü résidu 2OOcc. dc 
lessive aqueuse de soude h 1 p.100, el i 'on distille dans un  cou- 
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i x n t  de vapeur  (l'eau j u q u ' ù  ce qu'on obtienne 500cc. de distilla- 
turn et  q u i 1  ne reste dans 1;r fiole d e  distillation que G O  à 80 cc. 
l h n s  le distiIl;ituiii. on titre In nicotine p a r  SO'IJW/lfl. Pour  le 
dosage des irutres tll6inerils, I'iruteiir rerivoie?~ I'»iivriig-e de Iiiss- 
l ir ig-  (IIaritjbuch (lei 'I';il,nkkiinde. 2* tklition, 1!103). I I  donne uri 
tableau de 20 ;iniilgses de jus  de ta l~acs  dilfëreiits ; nous donnons 
ci-dessous Ics cxtrérncs de  ces résultats : 

EOIL,  de 30 B 52 p.100. 
Poids s p i r l ' f i q ~ ~ ~  l ?iO/kO,  de à 1,22 :I l, 40. 
/ l inctlon : l~ns i i~ i i r ,  iieulre nu acide. 
Cetidixs, de 3,4,0 B 57,CiO p.100. 
Alcnl i~~it i  des i:~ndres, d e  3.00 A '31,70 (en ii2CO"). 
A'icofUie, de !,XI Ii 11,10p.100. 
Cinletw d~ l 'zmili de nicotzne. de  O Sr. 193 à 1 Pr. &fi. 

On voit pilr ces chiffres l'intérêt qu'il y a pour le conscini- 
niateur ii acheter le jus de  tabac au titre en rii:itiére utile. 

1:. S. 

Dosngc dcs miiniiitlre~ oi.p;naiqiies clniis les enax 
suïl'mreuricw. - J I .  I)ITr~IIICLI (Zeits. f. n w r l g t .  Cheinir,, 19  I 1, 
p. 6\17). - E n  ktudiant l'eau sulfureuse de  In source Langeri- 
sirlze ('l'tiiiriri;e.), l 'auteur a constaté qu'il est t r&s diflicile d 'd i -  
tenir des chill'res exacts en dosant Ics rriatiéres organiques nu 
moyen du perriinngannte de  potasse ; le titrage est f:liiasé par 
l'action des coiiiposés s u l f u r h ,  et pnrticuliErerricnt du soufre qui 
se pr6cipite de cetle eau. Le tléplacerricnt de 1 1 5  par  I'éliullition 
cn solution acidulée p:ir SO'tI? par ixirbuttage avec l'air ou l'hy- 
drogi:iie, rie se rialise p;is qunntitntivenicnt. O n  ii'obtierit des 
résult;its esilcts qu'en sépararit les cornposFs sulfurés par  I'addi- 
tion dc nitrate de ciitlrniiirn clans 1'e:lu fwiiche; le dosage se fait 
alors noriiinleirient, e t  les i~%ult:its sont constants. II est inrlis- 
pcnsablc d ' o p ' ! ~ ~  avec l'eau friiictie, car le soufre qui se pré- 
cipite par  le-repos se redissoiit partiellement et n'est plus séparé 
coriviiri;ihleirieri t p : ~ r  le sel de  cüdiriiuiii. 

E. S. 

R E 1  SEIGNEMENTS 

W~oiigi-i?s intcriistioaisl dc eliiiiiic appliynie. - 
Lc 80 Congrès inleriialioriül tlc cliiiiiie appliqiiée se tiendra à \Vasliing- 
ton et ;i Sem-Yoi.!;, d u  4 au 13 septembre 1912, sous le patronage du  
prksiderit des Etats Uriis d'Amérique. 

L'.\ssocintion des chimistes de sucrerie et  d e  distillerie, qui, depuis 
189'r, a pris la cliarge d'assurer la participalion francaise aux Congrès 
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d e  chimie appliquée, a acceplC d'êlre encore l 'intermédiaire eritre les 
arllierenls au  noiiveau Congrès et  le Comité d'organisation de Kew- 
Yurk. Elle a conslitiié un Coriiité français d'oiganisalion. dont JI .  Ar- 
mand Gautier, prtisident de  l 'Acadt>~nie des sciitnces, JI. lialler. inem- 
tire de I'lristiiut, 11. Brilial, pi.6sidenl de  la Socil'lé chiiiiiqiie d e  Fiance, 
JI. Trillat, président de I'AssociaLion des chiniisles de sucrerie, on t  bien 
voiilii acrepter la prrsiderice d'horirieiir. La presiderice effective a b l é  
donnée B 31. Lindet, prof~:ssciir A I'liisliliit nnliiin:il agronoiriique ; 
kI. François Diiponl est le secrétaire gc;riéi,al du Comité, e t  c'est a lui 
qiie doivent êlrc adressécs la corresporidance et les adliésions, 6, place 
l laleshtrhes,  Paris. 

I,a colisalion des congressistes est d e  3 dollars. Les daines qui 
accornp~gnerit  les membres du Congrès peuvent, inoyenriarit uiie coti- 
saliori de  3 dollars, jouir des privilèges accordés aux congiwssisles, A 
l'exceplion de la participalion aux discussions qui occuperont les 
seclnces du CongrCs. 

II est  i inporlant que la science française soit dignenierit représentée 
nu 8" Congrès de cliiiriieappliquiie ; aiissi: est-il à désirer qii'on s'appli- 
que A criit~r des iriaiiiten:int: auprèsdes chiiriistes, des savarits e t  des 
iridiislriels, iiri rrioiiverrierit d'opiriiuri qui allire A Washirigtori el  & 
Ncw-York le plus grand nonibre possible dc nos riationaiix. 

Les iiiémnires des congressistes doiverit être enlre les mains d u  
CoiiiitSaiiiSricain le 1.r juillel 19L2; c ~ s  iiiérnoires doivent b t i ~  prCscn- 
t e s  en double exemplaire et  accompagnes d'un resuiné également en  

- - 

double exemplaire. 
Auciin rnEiiioiie non publié e t  inipriiné avaril I'ouverliire du Congrès 

ne  sera lu en seance n i~i rnpi i rn i  dans le coiiipte rendu ofiiciel p d i ~ i ~  
api+s le Congres. 

Le Congii,s comprendra 24 sections : i0 Cliirnie analytiqiie ; ?O chi- 
mie mincirale ; 3 0  metallrirgie et. indiistrie rniniirre ; 4" explosifs ; 
:iucéramiqiie et vciieiie : Bo cliirriie organique ; 40 couleurs et teintures 
dérivées du goudron de tioiiilie ; Sn industrie e t  ciiimie du sucre ; 
6'' caoutcliouc et  autres rriatii~res plastiqnes ; 10° coiiibiisiible~ e t  
asptialtes ; 1 1 0  graisses. huiles e t  savons ; ,120 teintures. tiriiles sicca- 
tives et v ~ r n i s  ; 130 ainidori, cellulose et papier;  Ii" i'erriientalion ; 
,13" cliiiiiic agricole ; 16' hygiène ; 17O chiiriie ptiarinacculir~uc ; 
1Rkhiiriie alimentaire ; 1'30 chimie ptiysiologiqiie et  pharrnacnlogique; 
90' photo cliiiiiie; !?Io klectro-ctiiiiiie ; 2 9  cliirnic pbysiqiie;4:l0 legis- 
lation interessant l'industrie chimique ;24O écorioinie politique et con- 
servation des ressources naturelles. 

Dans sa séance du 12 novembre dernier, le Coiiiit6 r r a n ~ a i s  anoinine  
les présidents fraricais des 2k sectioiis. Le president de la première 
section (chimie analytique) est M. Cliesneaii, directeur des essais à 
1'Ccole des in inrs ;  pour l a  deiixii:ine section (chiiniz rriin@rale), le 
p r é ~ i d e n t  designé est M .  Hanriot, membre de I ' A c a d h i e  de  médccine. 

Jiihili: du pimali.smiir Armaiid G a u t i e r .  - Les amis et  
l e s  éléves du professeur Armand (;aiitieront t'et@, le dinianche 26 sep- 
tembre I91l, & la 1"aciilté de mtdecine, la cinquantiknie année d e  s a  
vie universitaire e l  lui o n t  offert une médaille et un buste, aeuvres d e  
hI.\I. i 'ernon e t  Theunissen. 
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L)es discours o n t  @ t é  prononcés par  M.  Bayet, représentant le 
ministre de 1 Iristruclion publique ; hl. Ilaller, M .  le doyen Landoiizy, 
M. G. Lippmann, PilhI. Ilanriot et  André Lelèvre, qui, tour A tour, 
ont  rappelé I'ceuvre scientiliqiie du iriaitre et trridiiit l'estime e t  I'aBec- 
tion d i n t  I I  a toiijours été eniouré. 
M. Ariiiand (;aulier, dans s a  réponse, a rappelé les débuts de  s a  

carriére scieritifiyuc B hlontpellier, «il il fut I'tlkve de  Dc'rard et  d e  
IIechaiiip, uvaot de  venir a Paris dans le laboratoire de Würtz A la 
Sorhon ne. 

Aprés avoir donne un pieux souvenir à ses rriaitrcs, i l  a monlré 
comiiient il ~ivait  ete soutenu dans ses travaux par son regrette f r t r c  
enlevé trop rapideiiicrit il y a quelques seniaines. 

h l .  Arriioiid Giiiilier a teririiné en remerciant les organisateurs d e  
cette fZte uuiversitaire. a l'iiisse I'linnrieur que vous iiie tailes aujoiir- 
IC d'hui deveiiir dcniairi le lot d e  chacun de vous I'uissions-nous tous, 
a cliiicun diiiis notre bule e t  d 'une  iiiême Arne, cont rhuer  à augmenler 
a encore le liisirc, la science r t  la force de notre cher pays! 7' 

I1i.ix de I'Acacléiiiic r les sciences. - Dans sa sEance 
annuelle du 27 riovimbie . l9I I ,  l'Académie des sciences a procédt! ii la 
distribution dc >es rceonrprnses; parriii ses lauréats, nous signalons 
M. Trillat, rric.irihi~e dii Sgridicat tirs rtiiiriisles~ présiderit de 1'Asstic:ia- 
tion des chiiriistes de sucrerie, 2 qui a et6 attiihuée la moilit: du prix 
Wilde (2 000 Siaiics) pour Sun w v r e  scienlifique. el plus psrticu1iki.e- 
inent pour ses travaux sur 1 aldciiyde forinique. 

DEMANDE: ET O F F R E S  D'EMPLOIS. 

Nous inforinoris nos lecteiirs qu'en qnalité de secrétaire genbral du 
Syndical des cliiiiiistes, nousnous chargeons, lorsqiie lesc le~iandes  el les 
olSresle peririettent, dc procurer des cliiiriistes aux industriels qui en ont  
t~esoiri et  des places aux t:liiiiiisfes qui s ~ n t  i l a  rt:chert:lie d'iiri emploi. 
Les iiiserlions que nous f'aiaons dans les ilnnales sont absoliiinent gra ,  
Luites. S'adresser à BI. Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 3.. 

Sur  la deiri;~ride de  .CI. le secrétaire lie l'Association des aricitiris éli:vt:s 
de I'lnslitut de cliiinie aplilii~iiee, rious int'oririons les indiistricls qu'ils 
peuvent aussi deiiianiler des cl~irnistes eri s'adressant a lui, Y,  r ue  
Micliclct, l'ai.is, 6'. 

L'Associatiun iirriicale des ancicns eIOvcs de 1'Institiit national agîoriij- 
niique est a i i i~ iuc  cliaqui: iiiinbt: d'oil'rir à MM. les iriduslriels, clii- 
iiiistes, etc.. le cuiicaui's ile plusii:urs inpniours agi.oniiiiiea. 

I'iicl-e d'atll-esscr les ileiiiarides au sicga sucial de l'Association, 1 G ,  rue 
Claude Uernai.tl, Paris, 5'. 

L'Association des ancicns éli.ves d u  laboratoire (le cliiniie anolj-iiipe de 
I'UriiversitC de Gcnkvi: nous prie de faire ?ilvoir qu'clic peut olf'rir d c s  
chiiiiistes cùpatiles ct rrl19ririieriti~s dans tous les dumairies sr: rattacharil 
à la ckiiiriie. - Adieqser I ü s  deiiianiles ü. l'ikole de chiiiiie, ii Genlve. 

Le ÇPrant : C. CRIKON. - 
LAVAL. - I>1I'HI.\IEHIh 1.. U A H N ~ U D  ET C'.. 
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A c i e r  ; dosage du tungstkne, 
pa r  M .  Walter . . . . . 

A c o n i r ;  sa teneur cn aconi- 
tine, imr h i .  Lliirriiann. . , 

~ c o n i i i n e  ; son dosage, pa r  
M. Riliaut. . . . . . . 

A c r o l e i n e  inouvcllo rdaction 
ï o l ~ r w  diil'), parhl. Voisenel. 

A l c a l i m é t r i e  ; nouvel indica- 
teur ,  par  h l .  Mellet . . . 

- ; riiiploi d e  1s iiiatibre colo- 
rante d u  radis rose cornirie 
iridic~ateiir. par  M. Sacher . 

- ; eriiploi rlt: I'liyponullite d e  
sodiiiiii coinnie subi.lùnce 
etaloii, par hl. F d d  . . . 

A l c o o l  e t h y l i q u e  ; sa re- 
clierclic dans 1 alcool i n ~ l l i y -  
liqu" par hl. Denigès. . . 
- (rrchei~c:he tlc l'alcool ri?+- 

tliylique tlans 1'1. pa r  MX. 
1Srigt~lliardl et Jones . . . 

- ; alcool iibsolu. pa r  M .  
M'lnslcisli. . . . . - ; indice r i e  rrdîraclinn des 
niClarig~s Iiy din-a Icocilit~iic?~, 
p a r M  Sidersky . . . . 

A l c o o l  m é r h y l i q i i e  (rei:hei~- 
clie i11: I'ali:nol (.iIiyliclue dans 
1'1, par  M. Dcnigks. , , . 

- : sa recliei,clie daris I'alcciol 
ettiylique, p a r  MM. Erigc.1- 
tiai.dt et Joncs . . . 

A l u m i n e  ; sa pri.c:i(iitatiori: 
par  M .  Tdyliir . . . 

A l u m i n i u m  ; s a  si:l~araliuri 
d'avec le fcr et Ir. cliioiut~, par 
hlX Tr:har\viarii ct Wuridor. 

- (rectierçhes s u r  1'). pa r  M .  
Rol in~Ahi .e t  . . . . . 

- ; s a  ïc!parntiori d'avec le fer. 
pa r  M. llarbicr . . . . . 

- ; s a  sitparalion d'avec le 
gluciniiiiii, par M. Wundcr  e t  
Mlle Chéladzé . . . . . 

-; applications d e  I'aluniiriium 
arrial,yarril'. en analyse, pa r  
M .  Iiolin-Abrest. . . . 

- fsulfate h s i q u e  d ' ) ;  sn  for- 
mation par  I'actiun du sulfatc 
d e  zinc sur  I'slun, pa r  11. 
Schivtissiiigcr . . . . . 

- ; i~nalyse t i i i  sullate d'alu- 
iriiiit:industrii:l,~iaihl. Dttlagc 

A m i d o n  ; preparaliori d'c?rri- 
pois pour Ir titrage de l'iode, 
p a r h l  hlatiiieu. . . . . 

- ; son dosügo ricins 11:s  pro^ 
duits de In cliarcuterie, pa r  
C a r s  , . . . . 

~ r n m o n i a c a l e ç  (liqueurs) ; 
leuran; i lysc.  . . . . . 

A m m o n i a q u e  ; sn. prépara-  
tion s)-nlliStique B I'aidr: de  

sges  
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l'azole e t  d e  l'liydrogène, 
par hl l l .  Hahcr et Le Ros- 
signol . . . . . . . 192 

- ; son action sur Ic ctilorure 
niercureux,par MM. Sabra et 
Ctiiiudhuri . . . . . . 195 

- ; son d o + y  par  la niéthode 
officielle aiiidiicaine, par  M. 
'l'reçcott . . . . . 319 

A m y g d a l i n e  : son 'déioutdc- 
nient pain l'eiriulsini., pa r  
M. Hosentlialer. . . . . 160 

A n g u s r u r e  ; scs alcaloïdes, 
pay h1.M. Troeger e l  Itunrie . 158 

A n t i m o i n e ;  son dosage. par 
hl. l'aliiier. . . . . . . 65 

- ; sa séparalion d'avec: l'$tain 
par ddistillai.ion. par  hl l'lnto 229 

A n t i s e p t i q u e s  ; inlerdiction 
de leur  eiiil~loi pourli! lavage 
des poissons de mer . . . 80 

A p p a r e i l s  ; niodification du 
iiilroiuetie de Lurige pour le 
dosage di: l'azote, par .MM. 
Berl et Jurissen. . . . . 16 

- ; therriio rkgulatcur de Rei- 
chert,  p r  XI .  Fonla!ne . . 52 

- : tubes recliCicateiirs, par  
M. l'cizei-Escot . . . . . 53 

- ; four à nioufle, par  M. 
I 'oezi-h:ot . . . . . 100 

- ; noubeaux dispositifs de 
l'appareil d c  Maisli, par M .  
Bobier. . . . . . . . 223 

- : nouveau butyrorii8lre. pa r  
h l .  Brioux . . . . . . 373 

- : a~iparer l  à ei t ract ion per. 
rrietlarit d'éviter les éniul- 
sions, pa r  M. Pozzi-Escot . 362 

- ; appareil pour  niicrodistil- 
lalion. p a r  M .  Gau-aloskwi . 391 

- ; nouvel urkoiiiètre, pa r  M. 
l'amüyo . . . . . . 45s 

A r g e n t  ; son essai la  pierre 
d e  toiictie, p a r  M. Steinmann. 166 

A r s a c e t i n e  (caractérisation iû- 
pitle do l'arsenic dans 1'1, 
p u  MM. Kiipp et  Lehmann.  '435 

A r s é n i a t e  de s o d i u m  ; son 
titrage, par  M Lukcnow. . {OS 

A r s e n i c  ; son dosage, pa r  M .  
l'nliiicr . . . . . . . 6 5  

- ; I'nriéniatu d e  plomb eri 
viticultiirn r t  1ù. proportiori 
tlu'on pcut en retrouver dans 
les raisins, par  MM. Aloreau 
et Vinet . . . . . . . 94 

- ; nouveau dispositif (II: I'ap- 
pareil d e  Alnrali, parJ1. Bobier 22s 

, dosage d u  v~inadiurn en s a  
piL:s~n[:c, pa r  M .  ï rautrr~ürin.  L30 

- ; son dosage, par. hl. Iiric- 
kaus . . . . . . . . 3.54 

- ; sa présence dans  Ics l'oie3 
de c h e i a u x ,  p a r  M .  B ~ n n  . 386 

- ; s a  prbcipitation p a r  l e  
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niolvbdatlo d'arnnioniurii, par - iYoiivellcs iriiil h~irlcs p:iiir 
M .  5l;iilarriî . .  431 1 l'essai de i  iiiitaiir.  liai Rii'uil I ? O  

- : sa ~ . t ~ c t i e r ~ t ~ e  ~t s a  si'para- - Giiidc c:iiiiililrt iie irianipii- 
liori rapirle, pni- 31 Carslon . 434 ( lalions.c:liiiriiclut~s. par CIcrc. 121 

- : s a  <:gr. (:ti'r.is;ilion rdnidr i - l'rail6 t l i i  i~liiiiiie ormiii- 
dans I',itoxyl cl l'arsac0line, 
par !vl%l. l:upp et Li.liiriann. 

- : son dosage -nus fni~iiie 
d'arsijnio-'iia~lylii1,ile d'ani- 
irinniurii, par  M .  I I .  I'ellct 

A r s e n o b e n z o l  (606) : s r s  
rPaclinns et con r loca~e ,  pa r  
àIW Deniaés cl Lahnt . . 

A s p h a l t e s  ; Iciir analyse. 
p a r 3 1  hlareosson. . . .  

A t o x y l  Icnrnc~t~ri~iitiori rapide 
(le l ' a r s ~ ~ n i c  diiris 1'1, p i r  hJV. 

. . . .  Hupp et Lt~hrriarin 
A t r o p i n e  ; son dosape dans 

la bclladorie. ~ m r  M .  .iavillir.r 
A z o t e  ; si~ri dosage gazuvcilu- 

rriélri11iir: daris Ics pouilres 
sans fuiriFe, par JIM. Biirl 

. . . . . .  e t Jur i s scn  
- ; son dosiigv dans la  cyana- 

niirie et la dicyananiide, par  
hI3I. S t u l ~ e r  et Smll . . .  - ; son dosage d a n i  les ni- 
trates, colori-poudre et lm 
~~~~~~s nitriques. par  3111. 
hlarclueyrnl e t  Florentin . . 

- ; r n ~ i n t  su i i~ t  par  hl lbIlt7t 
B e l l a d o n e :  dnsago de I'atrn- 

pinc, par 11. Javillier . . .  
- : sa tcneur e n  atropine, pa r  

bf .Rurniann.  . . .  
B e u r r e  ; siir la prr i imdui  

perte en acidei volalils pcir 
son vieillisseiiient par hl. 
Ciispo. . . . . . . .  

- ; eniploi du hutvro rbfracto- 
n i b t r i  polir soli analyse, par 
Bi .  flotnn. . . . . . .  

- : leur  f;~lsificalion par  addi- 
tion d'eau icirciilnire niinis- 
ti>rielle\ . . . . .  

Bibliographie ; L P S  acides du 
naphte e t  leiirs :ipplications, 
parCtii~rctiefi's10-- . . . .  

- 'I'c~c:biiiqiiddt! s tér i l i~at ion,  
. . . . . .  parGera rd  - Foriiiulaire d u  graissage 

industriel. p a r  F r  tsch. . .  - : Le blanchiment. pa r  Cha- 

- A~17nrla Llunoil . . . .  
- Anniiairn d u  biircau des 

l ~ ~ n ~ i l i ~ c l i ~ i  . . . . . .  - Riillelin de In station teno- 
i u ~ i t l i i r  di: Rlaints-et-[.aire. . - , Cliirriic! aniilgtirliie, par  
Trendwd!. . . . . . .  - Toute la  c.liiriiie pa r  l'i'lec- 
tricitii, [jar Severin . . .  

- 
qiic, par lIo11~~111i~ri. . . .  - Art tlyce c:liiiiiiilue des \iris, 
p u  Kulist,li .  . . . . .  

- Le conirhle cliiiiiiqiie daris 
les r.dffir~ei les. par Ti~ur,y. . 

- 'I'ralli! tic chiuiie &éralc, 

iiiann . . . . . . . .  
- Coritrit~ulinn ii l'histoire de 

la cliiniie, par Colson. . .  
- Clectrochiiiiic c t  Cleclrom6- 

tallurgic. par Vigneron . . 
- La chiiiiic irioderne, par 

R,-in-ay . . . . . . .  
- Traite d'analyse rlcs siib- 

tancer minérales, pa r  Carnot 
- Manuel pratique d 'ana1y. j~ 

organique. par \Veston . . 
- LJrCpai.ation, labricillion et  

criniervation dcs  denrdes ali- 
ini,nl;iiri~s, par I'ellcrin , 

- Bulletin ~cicnl i l ique et i i i -  
diislriel de Iloiirc 13i:rlr~onil . 

- Traite de r~liiiiiic an;îlgli- 
. . . . .  que, pa r  Rlas 

- Les niiuveaut6s cliimiques 
pour 1911. par Poulenc . . 

- L'annbe sucrii?re, pa r  
l'i?yssirr . . . . . . .  

- Introdiicticin i I'6tude d e  
la spectroi.hiiiiie, par  G. Ur- 
b;~i i i .  . . . . . . .  
- Les arts cliiiuiqucs et  la  

ptiariiiacic L i  l'esptisilion de 
Uriiselles en 1!J10, par  'Trillat - Meunerie et ftkulerie. par  
FI  ancois clt Laurent . . .  

- Giiiiin al1 analici cliiiriica 
quantitativa, par Dolt. . .  

B i c a r b o n a t e  de s o u d e  : s a  
con.;litution, pa r  M .  Hiclii?r . 

B i o x y d e  d'azote ; sa pr lpa-  
ration, son dosage et  sa niti- 
nitiri: dc se coiiiportor avec 

. . .  l'caii, par  hl. !vloscr 
B i s m u t h  (sous-nilrnte del ; 

son analyce et sd composi- 
tion, par  hl. Harrison . . .  

B i t u m e s  : Icirr analysc. par 
A I .  hlarciissnn . . . . .  

B l e u  de m é t h y l é n e  ; son 
eriiploi conirni? iriilicnteiir 
daris les titr:i,nrs iotiorrictri- 
q ~ ~ e ' ,  par  M. Sinnatt . . .  

B o i s s o n s  a l i m e n t a i r e s  : in- 
terdiclion di: I'eiiiploi de la 
glyccrinc . . . .  , .  

B o r d e a u x  (viii de) ; décret 
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dbliiriitant la rC,oion (11; Iiro- 
ducliori d e  ccs viris . . . 

B r a i s  ; arial>sc diis brais ; di[- 
I'&r+:nciaiinn de.; Iii,lis tle 
suint, rlc slkarine t ,L  di2s 
tirais niin8raux. liai AI Mai.- 
cuzson . . . . . . 

B r o m e  : sa rechcrclie par le 
r C a d f  h j -d ros t rychn iq~~e ,  11'1r 
M .  lienigès . . . . . . 

B r o n z e  (dosage du soufrr 
nians le\ par  hl. ' ï l i~irrianer . 

- ; analyse (lu bronzo riiaii- 
gari~si1'èit-, par  hl .  Swan .  . 

- ; curiil~osition di: priurli,rï 
de Lironzt: e l  d e  bi,nrize di: 
couleurs, par.\l.ll. Tliuipü c l  
Grant Hoopor. . . 

C a c a o s  : rri6tti;de ol.ficiijllé 
 pou^' leur ana lyse .  . . . 

C: idmium ; sa 'rcchcrclic e n  
)~rdscrice du cuivre, par  AIN. 
Wmbler  rt  von Ilirscliber:: . 

C a f a  ; conipo~il ion <:hiirii~]uc 
1111 rat'c d e  Libci,ia, par  M. 
Gnrtcr . . . . . . . 

C a f é i n e  ; son doa;ipe dans l a  
noix dc kola, Iiar 31. I )CCVI- 
gnes . . . . . . . . 

- : reaction crilorcc, par  JI .  
Vcida . . . . . . . . 

- ; son dosagit, par 31 Mou- 
tiluie . . . . . .. . . 

C a m p h -  e : rliif,!i~enr~iütion tlu 
cairiphre naturel c l  dii c;iiii- 
11111; s v r i t t i ~ l i q u ~ .  . . . 

- - ; son i josa;~ t lms  les p,;ii- 
rlr~?s saris t'iiriiec., ]);Li 31. 
Xli~rr[ui:yrol. . . . . . 

- ; ~ i l n  ttzsai, oar 31. L e n z  . 
C a n t h a r i d e s  ; 1t:iir teriiiiir e n  

caiiiliaridirie. pa r  51. Colici1,ve 
C a r a m e l  : s a  ~ ~ : , I I c I . c ~ I ~ ,  piir 

hl Lii.hliiardt . . . . . 
C a r b o n a t e  de c h a u x ;  si1 p r t -  

piraiion a l'étnt pur ,  par  kl 
Kleinsluecli . . . . . . - ; son d o ~ a g c  dans les tcrreq, 
par  X .  h1di.r . . . . . 

C a r b o n a t e s  a l c a l i n s  , Iciir 
titragr: cn prkieiice tli..i alca- 
lis çaustiqiies e t  des bic:ar.hr)- 
n;rtes, par >Ill.  Tillriiilnn~ t:t 
Henblein . . . .  

C a r b o n e  : son tlosagc dans 
les alliùges de fi,r, piir I I .  
w üst . . . . . . . . 

C a r b u r e  d e  c a l c i u m  ; son 
ariülyst:, pür  h l U .  Berl et 
e t J u r i s s c r i .  . . . 

C a s c a r a  (extrait fluidi: ric) 1 
$es réactioiis, par RI. liiciber 

C e l l u l o s e  ; son dosage, par  RI. 
Herikcr . . . . . . . - ; r n h c  siijct, p a r  31. R u -  
tholonié . . . . . . . 
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198  

i 9 
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I'apl's 

- ; son doragr  dans le poivre 
iilarii:, pxr JI h r r y  . . . 395 

CBresine ; dirai! st: di's rné- 
langcs de cPrbsinu el ric lia- 
ral'linc, par  M. Clierclii~f'f~ky. 4ijG 

C e r i t e  ; dusage du c t i r iu~r i ,pu  
B13L. Jlctdgi!r e l  Ileirlr~It~i~r::er 153 

CBrium ; soli doçage voluiriP 
trique dans la c:i:i.ili: e t  la  
rrionazitr,, pnr MM. Mctzger 
e t  Hciiiclbergcr. . 133 

C h a r c u t e  i e  ~prurlu'its > A  1-0 : 
d o ~ a j i e  de l'aiiiidon, piir h l .  
CarIr.%. . . . . . . . 80 

- . rectii~rclie rle l i i  viande d r  
ctieval. par  JI .  Blanc. 187 et 387 

C h a u x  ; con doqdjie en pri:- 
serice f u n  :rand cxcks de 
niagnéqie. ; .ar  hi .  Liursi:. . 7 - : sa sip:iralion d'arec 1s 
iiia~rir.sie. par  M. Muririiirin 267 

Ch1 ) r a t e s  ; leur dosage cri 
pré?crice dus cliloruri~s c.1 
des ~xrchhloratas, par  M. hl r -  
q u t : y ~ ~ i  . . . . . . 167 

C h l o r u r e s  ; i e u r  r l o ~ a ~ e  cri 
p r é ~ c n c o   CS C I I I O I - ~ I C S  et 
peichloralcs, Iiar A I .  Mar- 
qucyi-ol . . . . . , 1 fi7 

C h l o r u r e  m e r c u r e u x  (action 
d e  l ' i ~ ~ n n ~ o ~ i i ~ i ~ u c  ~ u r  II>!, 
par  3fJl Saha cl ~ . I ~ o i ~ ~ ! l ~ u r i .  195 

C h o c o l a t s  ; ddcret rel,itir à. la 
i.6pi.ession de leurs 1'1.aiidcs. 33 

- ; niilIlinde ollicielli: pour 
Icui. arialyse . . . . . 357 

- ; doiiagc d e  la  sdnlrininc 
dans l i : ~  tab!et.les au choco- 
la t ,  par  Al IIsnrard . . . 400 

C h r o m e  ; sa si.paration d'a vei: 
II:  Scr c t  l';iluriiiniui~i, par 
RI3I. Tc1iarvi;ini e t  W u n d e r .  1 

- ; cor1 dosnqc dans la  çlii~o- 
niile, par  RI. K v r l r ~ ~ g r r  . . 429 

C h r o m i t e ;  dosage d u  clirsine, 
par A l .  Nydo=gi!r. . . . 429 

C o b a l t  : sa séliai.ation dectro- 
lytique d'arec: Io nickel, par' 
31. Hruylants . . . . . 41 

- : son tit.rage, par MM Rupli 
et Pftmni:: . . . . . . 68 

- rnoiimnu rCal.tif dii), p u  
Al. Wr:il . . . . . . , 116 

C o c a ï n e  ; son cssai, par 11. 
lldnkin . . . . . . . 198 

- ; se?  rédctions riiirrocliinii- 
(lues, parBl.ll. Sriter e t  Enger 322 

C o c o  (heurri: dr,) ; ciiinposi. 
tion ciiiini~[ue de l't!s~p.nce de 
coco. p a r  3131. Hi~11i:r ü t  
Lasqicur .  . . . . . . 185 

C o n f i t u r e s  ; dhcret ro1;iiif it la 
répression d e  leurs fraudes. 33 

C o n g r è s  d e  l ' a l i m e n t a t i ' m  ; 
28 congrès. a Likge. . , 583 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Congrès international de 
chimie appliquée (liui- 

. . . . . . .  tii,iiie) 
Conservatoire des arts et 

metiers : cours  d e  l 'ann6e 
. . . . . .  1!111~1912. 

Conserves ( ~ ~ r i ~ ? e i i c . e  ilec plo- 
iiiaines tlaiis IGQ), pa r  h i M .  
Dt?s;i~z e t  I h u s  . . . 

- ; I I ~ ~ ~ ~ U ~  SUJ~A. ,  pa r  M . ~ I U I C .  
Copal ; coinliusiiiori du ccipal 

d e  S i r r m  - Leone,  p a r  .\I. 
Wi lnc r  . . . . . .  

Coton- poudre ; dosage ile 
l'azotr:, p i ~ r  hlM. \lai.qui!) 1.01 
eL Florenliri .  . . .  

- ; iriiiiiie s u j i ~ t ,  p a r  M .  'lei:<- 

I c t . ,  . . . . . . . .  
Cuivre ; iGai:tif sciisihle, Ilar 

. . .  M .  Utilenhulh 
- ; rcctierctic dii cadni ium cri 

s a  pi.ési!rii:r, p u  .\lM \ W I P ~ I -  
Ici. i.t von Hir,schhcrg . . - ; analyse  des produi ts  cu-  
priiliivs a n i i c r y ~ i l o g ; ~ ~ i i , l u t ~ s .  

-. ; suri clos;ige 11,"' lc siill'o- 
cy;iriiir'e, pa r  hl ï 'suküli«ski - ; sixri do~ i ig t :  tilecti~nlyticliie, 
pirr M A I .  i$I;~srliili! e t  i;i.ui-ss. 

- ; suri il os.^;,: I ~ I L I I ~  les pro- 
du i t s  (:upric[iics, p a r  M.  1111. 
r ier  . . . . . . . .  

Cupreine . nouvcjle réacliuri, 
pd r  h l .  Ueriigks . . . .  

Cupr:ques ib iuillics) ; Iciir 
arialyse. parAl .  Uui,iei. . .  

Cyanamide ; ilui,ige ilz 
l'azote, p a r  M\I. S tu t ï e r  et 
Sccll . . . . . . . .  

Dig~ta le  ; tlosagc d e  1,i di$- 
toxine. p a r  .\1 l larer i~te i r i .  - ; sa  tcrit:ur en  tligitohirie. 
p a r  51. tjiirrnann . . . .  

Eau ; doscigi: d u  ii,anganc:e, 
p a r  M tioilen b u r g  . . .  

- ; dosngt: de s  i~ i t r a t c s ,  p a r  
WU. Oiiron e t  Rn*luct.  . .  

- ; dosase  dc?  I I I ~ I ~ I ~ I . C S  o r g ( ~ -  
niqui:% p a r  M .  Noll . . .  

- ; dos,tg,: tlcs iii.~tii:i,es orga-  
nii1ut.s d;tris Ics e a u \  sulici- 
reusrs ,  pa r  M. I):tlei~ic.li . . 

Eau de laurier-cerise ; 
ret~licrchit  d e  scs  i raudes ,  
p a r  h l .  d e  hlyltenacrc . . 

Eau oxygénee ; r lowge (le 
I'aciditc, p a r  M'M. M i i~tilcr 
e t  Friiy . . . . . . .  - ; pri 'paration dc  1'c:i~i o x y -  
gcrict? p u i ~ ,  1)ar h l .  Sgliiiia- 
toIlc1 . . . . . . .  

Eau régale ; s a  lormiile,  p a r  
R I .  l 'i 'iwoznick. . . . -  

Eau de Seltz ; son aclion rllr 
Ic ploriib. 1 etairi ci l 'anti-  
moine, pa r  M .  Baril16 . . 

Eaux do vie ; t!étc*riiiinalion 
tic 1, u r  1iti.ï alcoiiliquc réal, 

. . .  p . ~ r  51. Oi.ilorineaii 
- ; riiL.!iio sujtit, p a r  hl. Bonis. 
- ; ciiculairo i.iilaiivt: a u x  

dOrioiiiin,ilions appl icaldi :~  
aux  i a u b  tic:-\-le i i ü  viri el h 
1t:ui.s c o ~ ~ ~ i a ~ i ~ s  avec 1 ülcool 

t i t~ i i  r i r i  i ~ u e 1 i ~ u c s n i i ~ t a u a .  
pal' JI. (;iwcnwouil . . 

Engrais ; di:i:i.el r r la i i l  II 1 ; ~  
i ~ ~ l i i ~ c ~ i c i n  i1e leurs  fi au di:^. 

- ; ;ai,rf!li! corici:rnarit l eu r  
11:1si! ~ I ' k c t i ~ ~ n l ~ l I u n  . , . 

- ; ari.i:té dthigiiant lei: labo- 
r d l o i r ~ ) s  iigi.ci:.; pour  lcur 
analyse  . . . . . . .  

Ergot de seigle ; ses princi- 
pi's actiK-. b i ~ r  M M .  üargcr  
e t  l..wiris. . . . . . .  

- : son vsïai ~ i I i )~ io log iq i i e .  
113r 11. Lllp1"'loe. . . .  

- ; sa t ~ ! n ~ i r  eii c : n ~ m u l i r ~ ~ ,  
p a r  A l .  I$111~1rianr1. . . .  

Essence d anis : si:s c;iriic:- 
. .  lbrcs,  piir R I .  I\riapp. 

Essence de céleri ; ses  
. . . . .  curiitituaiils. 

Essence de copal ; f u n  eiii- 
~ i lo i  I J I I U I .  f'alsitier 1'c~serii.e 
iia iciL'l~criihinc, pa r  M .  
~ d l i b t i ~  . . .  . . .  

Essence de menthe ; îarac- 
ti:res di: I ' c~sc r i cc  ilc riirnlhr: 
d ü  Iliiuy.rio, pur M .  I ik  . . 

Essence de santal ; carac- 
tCi i:s d c  l'asscrice d e  santal 
iies Iriilcs oi~it.ritales . . .  

Essence de terebenthine; 
s a  S~~lsific~alion pa r  1'ei;r;enr:ü 
da coprali .  p a r  M .  Vitiihcl . 

- ; rwlit~i~~lic; rapiilc ( I L I  SV Iiite 
spirit .  p a r  h l .  hlcririrclict . 

- ; nnolysc di:s csccricas de  
16rcberilliiric. pa r  hl. tllarez. 

Etain : w C a i  (le ses rijintirair, 
pa r  hl. Gi,.iy . . . . .  

- ; ci!pdr:~tiori des  irii:taux d u  
g ~ o u p ~ :  dl! l r.Liiri, pa r  M .  Ca- 
VI ' lL  . . . . . . . .  

- ; analyse  de  T E S  iilIi.iger, pa r  
AI. Kii:ti,ciiicir . . . . .  - : Ton do-age, pa r  JI. l'al- 
llll'r . . . . . . . .  

- ; sa scparatirin r l ' i ~vw I'anti- 
iiioine pa r  dislillaiiuri, par' 
hl .  l ' lato. . . . . . .  

Etamage ; I i ~ n i ~ i i i  en ploriib 
des  iisit~nsilo.; riiliri;riri:s. . 

Erher acetique ; wri  poirit 
d'dbulliliori Iiar AI#. Ilaber- 
iiiiiriri e t  Bri.~iria . . . .  

Expertise contradictoire ; 
a r i b t  d e  Id Lotir d 'appel  
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d'Angers ida l i f  a i is  conili- 
tions dans lesiluelles elle 
doil étre ell'ecLiik . . .  

E x t . a i t s  d e  p l a n t e s ,  leur  
teneur en eau  et  eii cendres, 
par  M M .  Allen R I  Rrenis 

F a r i n e  ; si[ l'itlsilication par  11: 
I< blanc-Ilour n, par  JI. Cur- 
tel.  . . . . . . . .  

- ; caractkri.îatioi1 des Lirine, 
bldrichics. par  M M .  Bucli- 

. . . . .  wald et  ï'i,ciiil 
F e r ;  s a  sépdration tl'avcc Ic 

ïtirorrie el I'aliirriiniui~i, par 
M M .  l'ctiiirvidrii et Wuniler. - ; doscigi: di1 <:drbi~rii: ilan. 
les allidges de l'ei, pdr 31 
\ V ï i ~ t .  . . . . . . .  

- ; dosage du pliosliliore, par 
X I .  W y i ~ v  . . . . . .  

- ; sa separaliori il 'c~vec I'alu- 
mine, liar JI. Bdi.bier. . .  

- ; riouvelle réaclion ilu pro- 
lo\-yde de fer, par h l .  Gliii- 
rilcctikotf . . . . . .  

F e r r o c y a n u r e s  ; Iiiur dosLigo 
eri preaiiricc des siilfocyanu- 

. . .  tes. par  31. llonnct 
F e r r o  m o l y b d è u e  I d o s a p  

d u  silir~iurri tldns le), par 
. . . .  JI. 'l'raiiliiiaiin 

F e r r o - t i t a n e s  ; analyse des 
f'crro-tittmss richeï en sili- 
(:rurii, par JI .  'l 'ri~utiiiann . 

Ferro u r a n e  ; son üridyse, 
. . .  par  AI Tr.iiitiiiann 

F e r r o - v a n a d i u m  : son ann- 
lvsc par JI. 1 i m t r i 1 , ~ n n  . 

- ("dosagedu siliciiiiri daiis le), 
pa rAl .  ' ~ r a u L i i ~ ~ ~ r i n  . . .  

F e r r o - z i r c o n 8  ; w n  arialj se, 
p;irhl. ' l 'rautiriann . . .  

F l u o r  ; son dnsitgi:, par JI.  
Starck . . . . . . .  

-- : rriéinci siijet, prLI. A l .  
1~leiu.luel~ . . . . .  

F l u o r u r e  acid'e d ' a m m o -  
n i u m  : buil analys::, par 

. . . . .  A I .  Ueusseri. 
F r o m a g e s  : recherche dc 

leurs falsificatioris, par  M. 
Verdn . . . . . . .  - ; fruiriages di: margarine 

. . .  i'nbricjiiés en Italie 
- ; do.agc d u  bicui,rc. par 

. . . . . .  hi. l~i.ioiia 
G a z  ; le~ii.  arialyqc par  con 

denration, pa r  hl. H .  Fié+- 
ni us . . . . . . .  

G a z  d36cl&ago ; di.lcriiiina- 
!ion i i~j i idc d u  soufi.e e t  iIc 
1'hydro;i:ric sulIui,c, [Jar A l .  

. . . . .  Soinarville 
G a z e  i o d o f o r m k e . ;  son titra- 

ge,. pdr hl. Paolini . . .  
G l u c i n i u m  ; s a  skpürstioii 

Pages 

(l'i~vcc I ' iili~n~iniutn, [mr M ,  
Wiiridüi. e t  Mile Clit!iailzC. 205 

Glycérine ; son esmi,  p u  h l .  
. . . . . . .  atarkic 74 

; a i i ~ l y s e  de la glycCi.ine 
brute ; iiiode opéraIoire fixe 
par un criiiiitlf ~nlerrialioridl. 967 

- : iriterilic!irin d e  son ciiiploi 
dans les boissons o t  dt:riiScs 
alirrientaircs . . . . .  363 

Gomme ; sun dosage dans las 
sirops, pitr NM. Hoc:ilui:s et 
Sellier . . . . . . .  218 

- ; iriéiiie sujet, par bl. l3cllier. 225 
G r a i s s e  d ' o i e  ; ses caracléree, 

par hl. Alayer . . . . .  459 
G r a p h i t e  (cio.iage d u  =oufr.e 

i i ,~ns Io), par  M. Cibull<d . 157 
G r a s s e s  (iiiatibiesi ; nouvelle 

iiicthoilr: pour leur aiialysc, 
par h l .  David . . . . .  8 

- ; doïsge  des acitier; soluhles 
totüiis, par JI. Uriirio . . 138 

- ; de1crniin;ltion de l indice 
ile saponitication. par 51 
Wi'irikler. . . . . . .  319 

- (dosage d e  la  rCsiiic dans  
les) . . .  . . . .  471 

H u i l e  d a r a c h i d e  ; sa reclier- 
che dans 1 huila d'olive, pa r  

. . . . .  Y .  B~ihrist:li 1'37 
H u i l e  d e  lin ;1 rechci.ctie d e  

I huile iiiinernle. par M .  l'é- 
vcniisSe . . . . 11s 

H u i l e  de n é f l i e r  du j a p o n ;  
S O S  caractbres, pa r  h l .  Ma- 

. . .  derna . . 1!7 
H u i l e  d ' o l i v e  : rcc'herche da  

l'liuilc d'ai'ai:liidcc, par 31. 
. . . . . .  Bol~risch 197 

- ; decolor;rtiun cles tiiiiles 
d'olive en Italie . . 405 

- ; iiii:iiie sujet,  liai M .  l e  il' 
Crr~uzel . . . . . . .  420 

H u i l e  d e  p a l m e  ; snn riiiploi 
roriiirio gi.;tissi: iiliiric!iil;iirc, 
pa r  hl Fii:hriidey. . . .  274 

H u i l e  d e  s o j a ;  scs cariicli:res 
12 s a  fiilsilicatinn par  Iliuile 
de colza, par  R I .  Ctier- 
clicfi'iky . . . . . . .  376 

H y d r o m e l  ; iltcret. coricer- 
riant l a  ixpressiuri di: ses 
f'rauiles . . . . . . .  261 

H y d r o s u l f i t e s  ; leur  titrage, 
. . . .  p a r M .  Sinrialt. 19 

H y p o s z l f i t e s  ; leur tloqage, 
par  M .  Gdsolirri . . . .  355 

- : emploi d e  l'hyliosulfite de 
sodiuiii coiiinie Ct.alon en 
i~lcaliiiiCtriü, pa r  hl.  Felil. 392 

I o d e  ; sun dus ige dans los 
solutions alcooliques, pa r  h l .  
Favre1 . . . . . . .  12 - ; cinpois d'aini~lon pour 
son dosage, pa r  M. hldttiieu. 51 
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I'iiges 

scnce du taritale, pal- M\I. 
F o o t e ~ t L a n g l e y .  . . .  

N i t r a t e s  ; voyez acide azoti- 
que.  

N i t r i t e s  : vo\'c'li gcida aeoteux. 
N o i x  v o m i q u e ;  sa  conslitu- 

. . .  lion, par .\.l Gortrr 
O r  ; s a  ~oluliilith dans l'acide 

azolirliie, par  IIC. I)e\\ .c).  , 

P a r a f f i n e .  Anarvse de4 mi:- 
Iariges d e  c6rBsi:ie e l  dc  pa-  
raffine p a r  W .  Cherchcrîsky 

P a v o t  ( g r a i n ~ s  de)  adiliti,on- 
nces di: g ra in (~s  d c  J I I S ~  

qiiiaiiic, par M .  Van I k g r n .  
P e p s i n e  ; son titrage. pa r  

h l l l .  Hcrcorl cl Maticn . . 
- ; son e s ~ a i .  par M .  I1ortes. 
P e r b o r a r e  d e  s o d i u m  ; son 

iitraqc, par  MM. Il»ssharil 
elZ\rrii.lrv . . . . . .  

P e r b o r a t e s  ; lclir essai, par  
M. l'ûrrar . . . . . .  

P e r c h l o r a t e s  ; leur dosage 
en p r i ~ e h c e  des chloi~urcs et 
~ O S  chlorates, par  M .  Mar- 
quevrol . . . . . . .  

P e r m a n g a n a t e  d e  p o t a s s e :  
influence do  sa  solution sur  
I I !  ~ ' o i l ) s o r g i ~ n i q u e s ,  p , i r  

. . . . . .  31. IIepter 
- (ox\.dation [le!: sels lor- 

reux pcridarit le fiiragr nu 
ninven diii, par MU. Babker- 
ville et Stevcrisnn . . .  

- ; son titrage a u  riioyen du 
siilfn'e i"ti~.riiliii?, p a r  MM. 
Milhniicret Qiiadi.at . . 

P B t r o l e s ;  Iruin intiice de rti- 
fractirin. pa r  M Le R o y .  . 

- (procùrlk rapiilc pour  le 
dosa ie  (In l'eau dans  lesi, 
ybr MM. Rnbt!rtc et Fraser. 

P h o n o l i t e  ; nouvel rnzrais  
P h o s p h a t e s :  leiir tilr;icc. par  

M.\I. SLrwker et  Schilfrr 
P h o s p h o r e  : son rli~süge dans 

l e  fer, par  M. IV)-sor . . 

- : son dorngi? i1;~ns Irs  ma- 
tii.rt,s orgariiqiies, pa r  MU. 
Fleurent et T,iivi. . 125 et 

-; son rlnqane dans le lait, 
' pdr M X  Rrirtiiis o t  'I'ou- 

pl i i in .  . . . .  
P l a t i n e  : preparatiori i u  ;ioir 

di: plalint:, pitr M .  Dernioll 
Plomb ; w r i  dosage, par  M 

Ruskr:lt . . . . . .  
P o d o p h y l l i n  : si1 falsilica- 

11or1 par l 'doks, par M .  M'il- 
liaiiiq. . . . .  

P o i d s  a t o m i q u e s  : tiilh'iri- 
terrialionale pour 1911 . . 

P o i v r e  Ireclierclie des gri- 
gnons d'olives dans l e i ,  par  
Y .  Bondi1 . . . . . .  . . 

I'~I&Ps 
- ; rn;:iiic. suiet,  p : ~ r  M M .  Gn 

rola tst Braun . . . . .  426 
- (dosano de la celliilos~: d m s  

la). pa r  M .  LJarry. . . .  3i:i 
P o t a s s e  : jnunis~c~inoiit di: SOS 

solutions alcoolii~ues, par 
M .  Gaze . . . . . . .  396 

P o t a s s i u m  ; son doïagr! à 
I'iital ile c.hloroplalinate, par 
11. I I  Fr6sénii.s . . . .  155 

P o u d r e s  s a n s  f u m é e  (do- 
sagv de I ' U O ~ C  dans les). 
p a r  M.\I. l31:i.I ut Jurissen . 1 6  

- (dosage riii carrir;hi.e dans 
le.). par  31M. l l a r ~ i ~ u ~ y r o l  . 209 

P t o m a ï n e s  ; Icnr prilsnnce 
dans 1i.s coriscrres, par M M .  

. . . .  Drsgwz e t  Caïii5 319 
- ; niî~riic sujet, par h I .  Blanc. 3 5 0  
P r i x  proposiis I)nr la Çociét6 

chimirlue de Fraiice pour 
1911 . . . . . . . .  121 

P v r a m i d o n  (riarition du). 
pa r  JI. lJ ;~vrr~asse,  . , . 

- ; ses i+a<:tions. ixir h l .  Nou- . . 
iin . . . . . . .  

p y r è t h r e  ; caracti:res de la  
poudre d e  tlcu8.s de pyrè- 
thre .  pa r  M .  I.euliner . . 

P y r i t e  : dosage di1 ~ o u f r o ,  
par  MY. Allm et Johnhtnn. 

- ; qon analyse, par  M .  Vils- 
t r u p  . . . . . . . .  

- ; d o ~ a g c  di1 soufre. par 
M .  Zclietrria\i'r . . . .  

- : dosage di] seli;riium, par 
M M .  Gr;ilie ot lletic?n. . .  

Q u i n q u i n a s  Iconcoiirs pour 
la dùcouverle rl'iint.. niLithode 
de dosage d e  l a  qiiininc danq 
les, . . . . . . . .  

i i a i s i n s  ; irifliience ilc l'emploi 
de I'arsPniatr! di: ~~l t i r i ib  eii 
vilicultiire, par  M M .  Moreau 
e l  Vinet . . . . . . .  

R é ~ l i s s e  ( suc  il?) ; dCcre1 rela- 
tif a la ikpression d e  scs 
f'rauctns . . . .  . . 

-; son analyse, par hllle Erik- 
son . . . . . . . .  - : niPnie sujet. p;rr hlM. L .  e t  

. . . . . .  J .  Gailais 
R B s i n e  ; son dosage dans les 

graisscs . . . . . .  
S a b l e s  m o n a z i t é s  ; dorage 

d u  tlioriuiii. pa r  MX.  Meyer 
. . .  et Spvter 

- ; Icui  anmilyse,  par M .  Clirs- " .  
n ~ a r  . . .  . . .  

S a c c h a r i n e  : corifi'rence i r i -  
Iernalicin;ilc pour  sa rcgle- 
n U ; i t i o n  . 1'rcji:l. tlc con- 
vention . . . . . . .  

- ; dfkret nssiniilnnl à la  sac- 
charine diviirs s d s  de  ce . . . . . . .  produit 
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S a l i c y l a t e  de hismuih ; $on 
essiri, p r  hlM. i:aron 1.1 
R n q u c l .  . . . . . 1;; 

S a l i c y l a t e  d e  s o d i u m  ; ses - .. hydia lm,  par M .  fiill . . , J  

S a l v a r s a n  : s a  caraclCrisa- 
tiori. par  M. Abclin . . 396 

S a n g  ; exairicri iiibdico-lkgd 
rles taclies de sang. p a r  hl 

"3 S1oi:kis . . . . . . . - 
- ; sa rechrrt:tie d m s  l'urine, 

pa r  h l .  Wcithrxxhl . . 
- (dosage de l'acide u r i i p c  

daric le) ,  par M Aul'ri:ctit . 
S a p o n i n e  Iiour horiirig~~ntiist:r 

les ~cliaritillons tle lait des-  
tinés it l'iinalyse, par  M .  
Frouin . . . . . . . 

S a n t o n i n e  : son d o ~ a q e  dans 
le5 tablelixs de chocolat, p i ~ r  
f ienraid . . . . . . . 

S a p o n i n e s  : Ii,ur cniploi pour 
la ~ ~ r b p a r a t i o n  des inqcetici- 
des f i t  ant~cryplogüiiiiclues, 
p:ir hl. Gastine. . . . . 

S c a n d i u m  : s a  s é p a d i o n  
d'avrti: le t tioriurn, par  hlhl. 
Meyer, iVin1t.r e t  Spi:tr,r . 

S é l e n i u m  : son dosage d;rns 
les p y r ~ t e s , p a r  MA1 Gr.itbc c:t 
Pelri,ri . . . . . . . 

S i l i c a t e s  ; Iciir d~LsdfirL, . juatiori 
pa r  l 'acide boriqiie, par  h1.U. 
i {uppe l I~e l in iann .  . . . 

Si l i ce  ; snn dosage, par. h l .  
Gol~is~:ti~riiiit. . . . . . 

S i l i c i u m  ; son dosage rla  11s 
le variarliuiu cl I R  molyh- 
tlknc-riiltal e t  l,,ur.s fewo al- 
liages, par h l .  Trautiriariri . 

S i r o p  de g o m m e  ; ilusage 
ile la guriiiiie. par hl.Rocciucs 
e t  Sellicr . - . . . : . 

- ; rr16111e s11jc1,par hl. Rellicr. 
S o d i u m  ( a m a l g a m e  d e ) ;  >on 

analyse, pur AIM. ISi:rl V I  
Jurissctri . . . . . . . 

S o i e s  a r t i f i c ie l l e s  ; leur  dif-  
férencialion, pa r  hl. Mas. 
chncr  . . . . . . . 

S o u f r e  ; son dosage dans IÜ. 
pyritü d lit ntarr3ilssjte, pa r  
h l k i .  Allcn c t  Jolinstori . . 

- ; tiii.iiie sujet,  par  M Zehet- 
inaycr . . . . . . . 

- ; son dosage dans les laitons 
et  les bronzes, par  M .  Tliur- 
naner .  . . . . . . . 

- ; ier:lierchr. de petites quan-  
lilés de soufre tliins les s u b -  
stances organiques ou riii- 
rifrales, par  M .  Deusseri. . 

- ; son dosage dans le grû- 
phite, par  X .  Cibiilka . . - ai'reto relatif & lcur  III& 
thode officielle d'analyse. . 

- ; diiteirriirialioii de la piu- 
purLiori de souf're suliliirié 
dans  iiri  inClarigc de ditfi:- 
renis suiif'i.es, p a r  MM T a u d  
e l  Grillet. . . . . . . 395 

S p a r t e i n e ;  rioucelle réactiori, 
p u  .hl. .lorisscn . . . . 412, 

S t r o p h a n t u s  : son essai, par  
' 

M .  Haycork. . . . . . 199 
S u c r e s  ; decrct relatif a la 

rcprewion di:? f'rau~ies dans 
1ù \crite des  produits d e  la 
suercrie ct d e  la cunlisci,ic . 
; dctcririinütion du poiivoir 

votutnire en pr<'senec di:s 
réartifs ~iloiiibiiiucs. v u  M .  . . A  

I'cllet. '. . , . . . . 
S u l f a t e  d ' a l u m i n e  : anal) se 

dii sulS;iie d'alii iriine iridus- 
tricl, par hl. Deliiqe . . . 

S u l f o c y a n a t e s  ; leur dosage 
cri prrsenc:e des feirocyariu- 
reg, p u -  M .  Honnet . . . 

-; leur tlo=ajic, par  hl. i.asolari 
T a b a s  ; tlosiigc d e  la  riicoiirie 

ti,lns les leuilles eb le tüliac 
iilariut'acturC. par  M .  1lelli.t. 

-; duwge  de l a  riicoiine dans 
l e s  jus de labac, pa r  hl .  
l:lt?x-kia!iibiiurg. . . . . 
; mCrni! çiijct, 11 i r  R I .  Essner 

- ; dosage rli? Ja nirritine, 1i;ir 
MM. Uei.traiid et Javillicr . 

- : prix rie veille 1:1 valeur 
reellc du jus de tabac, par  
hl .  Schriedtr  . . . . . 

T a n t a l e  ; son d o ~ a g e  en p r d  
sencc du niobiiini, pa r  M M .  
Foute et  Laii;lev . . . . 

T e r r e s  ; docage ilu cartmnate 
(le calciuni, par  h l .  hli~ri. . 

T h e o b r o m i n e  ; son dosage, 
par  Li. Nontliule . . . 

T h i o n a t e s  ; leur dosagr, par  
h l .  Gitxilari. . . . . . 

T h o r i u m  ; son dosage dans 
Irs sables riion ziids, par 
MAI. .?Icycr i:t Speler. . . 

- ; s a  sepai.atiori d'avec le 
sc:~ntliuiii, par  hlM. Meyer, 
Winlcr e l  Spoter . . . . 

T i t a n e  ; son dosage, par 
MN. tlorriaiiiann et Scliir- 
ineislcr . . . . . . . 

T o u r n e s o l  ; prLipiimtion 
d 'une  soliiiion stinsilile, par  
hl. 1'uci;ticI. . 

T r i c h l o r u r e  d r e t 8 y i è n s  1 
son eriililoi ~~ii i r i icdissolvari t  
en arialyse cliiiiiique, par  
M .  Gowirig-Scol~es . . . 

T u n g s t è n e  ; son dosage diins 
les aciers, pa r  hl. Waller. 

- ; son dosagc a I'aidi: du 
chlorurc s tanneur;  par  M .  
hldivani . . . . . . . 

3:: 

21% 

323  

336 
355 

233 

234 
539 

232. 

4 7 1  

313 

238 

137 

3s: 

4 52 

191 

nts 

i60 

69 

1 !J 

132 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Urine : recherche du lactose 
. . . .  par M .  L a b a t .  i 3  - ; recherche dc l'alburnini: 

au moyen ide l'acide sult'o- 
choridroïtique, par  M .  Pons. 27 - ; présencc ui: I'alliiritoïrii: 
dans l'urine liurnitiiie, p.rr 

. . .  hi .  Wiechowski 28 - ; precipitatiori de i'alburriiric, 
par  des corps insolubles ; 
caiice d 'erreur  dans la 
recherche de I'alburiiinc,par 
M. Garcia . . . . . .  59 

- ; recliürche dcs pigiiicntd 
biliaires. par M .  -tcriea. . 76 - ; cariitérisation dr: I'acid~. 
g!ycuroniquc, pa r  M .  Uer- 

. . . . . . .  n i e r .  104 - . rechcri:lie du sang, par 
. . . .  hi .  Wuitbreclit. 

- : ri?i:herulie et dosage des 
nitrites, par M .  Duccu . . 

- ; reclieixlie do l'arabinose, 
par  M .  Keu~i iann .  . . .  

- ; sépwatioii de I'urobiline 
rl'avyi: son ch roriiogPne. par 

. . . . .  M. Griinhrrt 
- ; rt.chl,i.che de I'iirobilirie ; 

sa sQpxraIion par  le i;~lc, 
pa r  h l .  Carrez. . . . .  

- ; dosage di1 sucrn, par 
MM. kIassalt)och et Lin~lliard 

- : dosage d u  o i i f r e  et  du 
phocpliore, par JIM. Wolf 

. . . . .  c t O ~ t e r b e r g .  
- ; do.nge de l'acide urique, 

. . . .  p i r  M .  l'iszorno - ; merne sujet ; par M .  Au- 
. . . . . . .  l'rech t .  

- : nouvel uri:cinii?tr~. pa r  11. 
'1'ania)a . . .  . . .  

Vanadium ; son dos;ign e n  
prbsericc de I'arscnic, par 
M.'l'r.aulirianri. . . . .  - : dosage d u  siliciuiri dans 
I l ?  vur1i~~liulli-1ll~tal, par  Al. 

. . . . .  Trautrnarin.  

Pdgea 

Verona1 : son idenlification, 
piir 31. Jorisscn . . . 370 

Verre ; formule d 'un Iiqiiiile 
dcstiiié ü. fCrciliter son triivail, 
pa r  41. Deniai's . . 54 

Viandes ; iriéthotlr iiol&i- 
quc  pour lcur carai,tEriha- 
lion, par hl. Saint Sernin. 149 

-; t idfc~tuoi i té  dc Id reaçtiun 
du glycogcne pour d6cclcr 
la viande d e  ctiev,tl dani  les 
produils d e  la charcutcrie, 
p a r h l . K l a n c  . . . . .  157 

Vin ; extrait sec des viris roii- 
g i s  ,girondinq. par hi Carles. 98 

-: presence de l'acide o ~ a l i q u e  
dans certains viriq, pdr h l .  
Monnicr .  . . . . . .  i 6 S  

- ; 11os;iye riil~id': do l'aciilitc2 
volatile, par  M .  M;ilvezin. 169 

- : riosage du tannin. par M .  
Malvezin. . . . . . .  221 - : ~~ircul i i i re  concernant 
l'acide sulfureur  tl,ins les 
V i l l S  . . . . . . . .  212 

- préseiice du fliior dans 
]CS) : par  h l .  Caries. . .  296 

- ; dosage du phoap l i~re ,  par  
h l .  Uorrnane . . . . .  413 
; inlerprStation des rdsul- 

tats analyliqueî e t  exper- 
tise en riiaticre [le viris. . 439 

Wassermann (rdai:tion de)  ; 
principes s u r  lesi~uelçelle est 

. .  basée, par  M I I ~ l r n e .  185 
Zinc ; nouveaii papier r6aclif 

polir son rlos;ige volu~iiatri- 
que,  p a r  XI.  K iq~~i i I i ,~g i ie  10 - ; analyse de 1;i pourire d e  
zinc, pa r  MN. 11~11-l et Jiiris- 
sen . . . . . .  18 

- : reclierchti riii iiiarigi~ni'.se 
dans 11: siillate d e  zinc d u  
comrriert:e. piir M .  Collitt . 191 - ; snn ilosiige Clet:t,rnlytique 
dans  les niiriernis, par  M .  

. . . . . .  K~:rririifm:r 267 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  D E S  A U T E U R S  

Pages 

AnELrs. Caractérisation d u  
salvarqan . . . . .  396 

ALLEN et U r t ~ w r s .  Teneur en 
eau e t  en cientlres ile quel- 
q~ ieseex id i t s  de plante?.  . 402 

ALLES et .~ORSSTOX Dosage 
di1 soufie dans ILI pyrite e t  
la marcassile . . . . .  6L 

ASTON et STANLEY hSagL! 
d u  rniirciiie dans la porn- 
made ciiririe . . . . .  l ! 9  

Ar;r:it i ) ~ :  WKI.SBAUH.  Siy 
iriklaux riouveaua. . . .  66 

AIJFKECHT. 1)iisaqe de l'acide 
ui,iilue riilri.; l'uririe. le s.ing. 
e lc . .  etc. . . . . . .  (O& 

AUGER e t  ~ A I 3 1 1 , L O S .  Ï ~ u u \ ~ ~ ; I u  
procérlé da dosage de l'acide 
sulfrrique . . . . . .  181 

R ~ t i n r i c ~ .  Siparation d e  l'alu- 
niirii: et d e  l 'ox\ t le  ferrique. 183 

. .  D . i i u ; x s r ~ r x .  Dixiialc. 395 
I ~ A I ~ G I ~  e t  Ewiss.  Ergot de 

seigle. . . . . .  119 
B ~ I L I , ~ ~ .  ~ c t ' i o n  d e  l'eau de 

Sclle sur Ic ploiiib, l'ktain et  
I'antimoirii:. . . . . .  384 

B.~RTHOI.OMI?. Dosagc de la 
celliiloso. . . . . . .  i 13 

B ~ s ~ e ~ v r r , ~ e  i:t S , r e v e s -  
SOX- Oryilaliou dos sels 
ferri!un . . . . . . .  394 

BE:LI,IEIL Dosage d e  l a  gorri- 
m e  dans le sir011 d e  gniiiirie. 225 

I ~ E R L  e t  .J rriussi4:ii. 1)ocagn 
d e  I'azole dan?; les poudi es 
s a n s f u i r i ~ e .  . . . . .  16 

- Analyse du carhurc d e  cal- 
c ium, d e  1'anialg.iine de so-  
diuui et dc la poudre d e  
z i n c .  . . . . . . .  18 

BE:I<NII<:R. Carac t i r i~a l ion  de 
l'acide glycuroniqiie daris 
l 'urine . . . . . . .  102  

RB:KSIEH et  PBKON Dosage 
d e  petites qi iant i t t .~  d'iodu- 
res  . . 227 et 4 6 3  

BERTRAND (G.;. R C C ~ & I I ~  et 
tlnsiige de pr:lites qu;iritiltk 
d c  niangantse dans Ics rub.  
stances orgüniqiies . . .  255 

B ~ : H T H A N L I  et. . IAVII .LIKH.  
Dosage III! la riic:otine . . 251 

1;1ciir:~. Constitution d u  bi- 
carbonate de  soude . . .  192 

BLANC:. DEfectuosilé d e  la r é -  

I'uges 

actinn d u  glycogkne pour  
diceler la viande d e  cheval 
ddns les produits de la char- 
cuterie. . . . .  187  et  

- Plornaines et consei'vw . . 
BLAKE%. Anal y ~ e  dcS essen- 

c e ~  de téi.éticntliine . . .  
BLASIMLT~. el ÇKUESS.  Dosage 

Clecti~i)lylic]ue d u  cuivre. . 
I 3 0 r i i h : ~ .  ïiouveau dicpoiitif 

de l'appareil 11e \Iarsh . . 

BOIIHISCH. Recherche de 
I'hiiilc d'arachide dans 
I 'Ri i i i r ( l 'n l ive.  . . . .  

130s DI[,. 1ii.clierztie des gri- 
gnons d'olives dans le poi- 
vre . . . . . . . .  

Rosis. Dkti:riiiin;itiori d u  de. 
gre  rCel 111;s spirilueur . . 

1 3 0 s ~ .  I'rdwnce de l'arsenic 
d ( n s  le foie iles cl icv~iua 
eiripliysEmateux . . . .  

B O I ~ ~ ~ A S  et. SOI;I~IA~N. Do. 
sagv du pho~pi io re  ddris le 
lait . . . . . . . .  

Dort,uiim?i'r 01 S C ~ l i < i r 1 ~ 1 ~ -  
T K H .  Dosage i l i i  titane . . 

UOSSHAI~D e t  ZWICKY. Ti- 
trage du  perboiate d u  so- 
diuin . . . . .  

B r w u s  e t  G ~ n o r , ~  Reciier: 
clic du grignon d'olive dans 

. . . . . .  Ic poivre. 
BILI:TEAV. Destruction (les 

rriati8ics organiques pour la 
recherche des poisons rrii- 

. . . . . . .  m r a u x  
Rt i s \v r s  e t  BLLICX. Teneur en 

eau et en cendres #le  quel- 
ques estraits de plantes . . 

BKEZ~SA el HABEHMANX.  
I3;llier ac6tiqiie . . . . .  

Rnioux. Biityroiiiètie pour 
Ir dosage d u  beurre dans le 
lait et le fromage . . . .  

BKIISO.  Dosage dcs acides 
solul)lt!s :alaux dans Ics 

. . . . . .  corps gras 
111~rr~r~a.u~rs .  Siiparation elrc-  

Iiolyliqiie tln nickel c:t du 
cotialt . . . . . .  

I~IJUHWAI,U et  ' ~ K K M L .  Farl- 
ncs liiaricliies . . . . .  

U T J R M A N N . ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  d e  diverses 
plantes cn  principes actifs . 

B u s m x r .  Dosage du plorrib. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pages 

C ~ r r . ~ o r ; x .  Variations jour- 
nalikres de  la corriposilion 
d u  lait dc vache . . . .  

c.411:~ I)RSGILH%. Pit!~eil(:i: 
des p ton i~~i r i cs  dana les con- 
serves. . . . . . . .  

CAULES Dosage, dc 1';iririiinn 
daris Ics produits de la  char- 
cuterie . . . . . . .  

- liatrait sec des \iris rouges 
girondins . . . . . .  

- Dosage de l'acide tarlrique 
d m s  les niarcs  d e  vün- 
dange.  . . . . . . .  

- A propos d u  fluor dans  les 
vins . . . . . . . .  

C t \ ~ r . s o s .  Reclierclie et sc'pj- 
ration ~.api(l<? de l'arsenic . 

CAIION. Rccherctie de? nitrk- 
tvs pa r  la riiphbnylaniiny . 

Carto~ e t  RAQUET. An;$)-su 
des nitrates pa r  la ni&hode 
Grandval e t  Lajoux . , . 

- Doqage des nitralcg dans  
. . .  les cnux.  . . 

- l $ s ~ a i  d u  saiicyiato de bis- 
i . i i i t I 1 .  . . . . . . .  

C a r m m .  Rechwche Or l'iirti- 
hilirie ; s a  s?pnration p a r  le 

. . . . . . . .  talc 
~ A S I I I , R R I .  [ )0s lge  d l ! ~  ttiili- 

nates, sulfocyanures et  hy- 
posulfites . . . . . .  

CAVES. Wj~arat ior i  des iiiEtaux 
di1 g roupe  dü I'htaiii. . .  

CHAKITSCIIKOFF. Soiivelle 
réaclion di1 protoxyde d e  frr. 

C r r C t ~ o z f i  ct WI;XL>EK. Si- 
paration d e  I'alurriiniuiri et 

. . . . .  du glucin~nir i  
C H R I ~ U F T ~  FFSKY. Di:ti:i.niina- 

lion de Iü. provenani,e d 'un  
ntiplite ou d c  s i s  d l r ivcs .  

- S u r  l ' t iu i l edeso ja  . . .  
- Analyse des ini langes de 

cerésine et d e  paraIline . . 
CITEPSGAC. Andlyse dcs sa- 

t i~s r r ion i iz i t e s .  . . . .  
Ck%orrnr~r:ix ct SAIIA.  Ac- 

tion d ~ i  l'ammoriiiique sur  
le chlorure iiic3rcureiix . . 

C r r i u r . r < ~ .  I)os;ig<: d u  soufre 
dans  le graphi te  . . . .  

C o r , ~ r : r , ( ; ~ .  Teneur r n  can- 
Ltiuidine des cantharides. 

COLLI '~ I ' .  Rechcrche d u  rrian- 
gankse dans  le sulfate de 
zinc du corrimerce. . . .  

CILISPO. Sur  la pri:tr~idiie 
erte En acides ~ ,o la t i l s  par  r . . .  e vieillisceiiient (lu hcuri,e. 

CROI:~EI.. 1JCr:oloration des 
huiles d'olive . . . . .  

C R ~ J K ~ S  et  RIASDALE.  DO- 
sage électrolytique d u  cui- 
VI'C . . . . . . . .  

Puges 

Curiri'Er,. I'alqificûtion de la 
Sarine par Ic u blanc-flour v .  103 

- Analyse des rriicls . . .  422 
DAVID. Nouvelle iiiiilho~le 

d'analyse des iiiatières gras- 
ses pa r  stparation des nci- 
des concrots d'avec les acides 
Iiqiiiiles. . . . . . .  8 

L)B:LA(;F,. Analyse d u  sulfate 
daluinine iririuslriel . . .  3% 

D I ~ L A H A Y E .  Dosa@. rie l'acide 
forriiique en presrnce d e  

. . . .  lacidci ae6tique 55 
Di;.sin$:s. I~ rc l i e r rhe  d e  l'al. 

cool et tiyliquc dans I'alconl 
i n é t h y l i q u ~  . . . . .  1 4  

- Foririulc d'un 1iquiOe des- 
tiné & faciliter le travail du 

. . . .  v e r r e .  54 
- Koiivelle i.i,actiori rlc la ... riioi~pliini: . . . . . .  :III 
- Nnuvtjlle rbaction de la 

. . . . . .  cuprtline. 1 0 1  
- Rtaction 11.6s scn.ihle d e  

. . . .  l'acide forrriiqiie %O 
- Rei,herchf! d e  l'acide h tn -  

zoiqu(? . . . . .  316 e t  421 
- l{c'actif hydrktrychnii lur .  

pour ca ra r t i ' r i~e r  le hroriie . 317 
- Reactif hvdrostr~c:linique 

pour la recherdie  des riit.ra- 
t t s  el. des  riitritcs. . . .  3i8 

I)I<;\TGI~.Ç et L . ~ ~ ~ ~ ~ . R i . ü c l i o n s  
et dosage d e  Iarshobcrisol  
ou Fi06 . . . .  . . 309 

D ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . I > r é p a l ï l l j o ~  >u  noir 
de platine . . . . . .  G6 

I)ESGKEZ e t  Caïr:s. 1'réscnr:e 
dos ptornaïnes dans les con- 
servos . . . . . . .  319 

DKSNOIJLII).RR. Dosage de 
l'acide citrique dans le lait. i 4 S  

1 ) ~ s v i ~ s s s .  D i i ~ a z e  de la  
cafkine dans l a  noix de kola. 59 

I)EUSSI.:N. Hec1ierc.he de pcti- 
tes quantiles de soufra dans 
les s11h;tances organiques 

. . . . .  etrnin6ral t .s  II2 
-Analyse du lluorurc acide 

d aniriionium . . . 157 
DEWEY. ~o lub i i i ld  cie l'or 

. . .  dans l'acide nitrique 1 0 9  
D ~ ~ i ~ ~ n T c r r .  Dosage des m a  

tifires organiques dans les 
. . . .  eiiiix sullurcuscs 472 

I)ORMAXIC. Dosage du phos- 
. .  phore daiis le vin.  4 i 3  

D ü c c o .  Hcchcrclic ct dosage 
tics nitriles dan!: l 'urine. . 116 

DIIHIER.  Analyse des produils 
c u p r i q u t ? ~  . . . . . .  46:; 

I < c c r m  et. E'RASZEN. Dusage 
de l'acide forniirlue . . .  436 

Kr,vove .  Titrage de l'acide 
1:ictiquo . . . . . . .  353 

I ' : N G E L H A I ~ T  e t  .IOSES. He- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HEIDPLUERGER ~ ~ E T x G E R .  
1)osnge d u  ceriurn dans la  
~ C r i t ~ .  et la rnonazite . . .  

IJrir.%rrc. ThCories s u r  lesquel- 
les est basbe la  réaction de 

. . . . .  Urassrrrnann 
H x r n r . r ~ : i r  et TTLI.XAYSL~. 

Titrage des  carhonatrs  en 
prc'sr,ric:cl tlcc ;ilitali$ caiisti- 
q u ~ s e t  d r s  hicarbonntcs. . 

HE:NHAIII). IJosagf! d e  la sari- 
tnnirir- dans les tablettes a u  
chocol;1t . . . . . : .  

IIr.rwci:. Influence d e  la  ~ o l i i -  
lion ( I R  prririarigariiite d e  
pcitaiw sur  le5 corps orna- 

. . . . .  de l i ~  p~ps i r i e  
IIrr,i . .  S,ilicvlaIe de siitliiirri. 
IIIKSI'H I~E. I{I :  (von) et W ~ H -  

T.F:R. tic:c:Iierc:lie dii c:;tdiriiurii 
e n  pri.s~rire rlu cuivre: . . 

I I o ~ o u .  I:.ri~ploi du butvrci- 
rél'iacloriiétr~c pour I'iindysc 
d u h r i i r r e  . . . . . .  

IRK. Ilsicncc de iiieiitlic de 
Hongrie . . . . . . .  

J A M I ~ S  Dosazc du merciire 
dans ses minerais. . . .  

JAVILLIER.  Dnsnue rle I'atro- 
pine iliiiis la hellarlone . . 

.Jxvrr,r,rrn e t  RERTRASU.  
Doqiinn d e  la ni~:otine. . .  

. J O E H ( ~ E S P I C S .  Rechvrche toxi- 
co lo~ iq i i e  de In. morphine . 

- 110-iige dc l'acide phoslilio- 
riqiio . . . . .  31.5 et 

JOHYSTON et  A~.T.F:N. Dnsiigt: 
d u  ~oiil 're dans la  pyiile et 
l a  marc:asqite . . . . .  

J o z r ~ s  et ESGEI.IIAR»T. RA- 
chrrctir de l'alcool nibthv- 
liqiie dans l'alcool tiihyli- 
que  . . .  . . . .  

JORTSSFN ~ileniification d u  
vi.roria.l . . . . . . .  

- H6.iction de la  spnritiine . 
Jrrr i , r .w et  I '~>ANCHON. Falsi- 

ficiitinii de la poudre dïpCca 
p a r  1r.s grignone d'olives . 

J~RISSIX ct IIERL. Docage 
di- 1 üeeitt. dans les poudres 
s a n s f i i r n i . ~ .  . . . . .  

- Analys- r l i i  carbure do cal- 
ciun:. di: 1';iinalgarnn de so- 
dium e t  de  la poudre de 
zinc . . . . . . . .  

K E ~ I E I ~ R .  Dosage Alectro- 
Jytique dii zinc dnns les rni- 
nerais . . . . . . .  

RtF: r r lwn~cn .  Analyco des 
. . . .  a l l i a a e ~ d ' e t a i n .  

KLEINKTUE:CK. Carbonate de  
c h a u x p u r .  . . . . .  

. . . .  - Dosaxe du iluor 

F 

K I . I N G .  L'acide racbriiicpie 
coninie rtiactif d'analyse. , 

. .  KSAPP. Essence d'anis. 
KUHX AIIILKST. Fiecherches 

s i rr  I'aluniiniorn . . . . .  
- Applications dc I'alurniniurn 

arnalgi~rrik 1'ana:yse: chirrii- 
que  . . . . . . . .  

I(OPVX HAl+IlE. ~ O l l ~ ~ L i l l  11%- 
p i r r  ri'ac-tif pciur 112 dosage 
vrilurriktrirlue elu ï ir iç .  . .  

K K A I ~ S S  1)fisiige de I'iiciiloiie. 
Ii1trc:i i~r:s.  D~isagc dc 13ai:itie 

c:\-ari1iydi.ieliie . 
K K O ~ K R .  Rpactioni de l'exiraii 

fluide de riiscara . . .  
LAKAT ~ I ' c I I < : L . c ~ C !  d u  '~üctose 

dans l'iirino. . . . . .  
LARXT et ~ ~ s I G ~ s .  Héuctions 

et  tlnsasc de I'arsénobenzol 
ou G O A  . . . . . . .  

LXSGI~EY e t  FOOTE. D n s a ~ e  
d'un illélange de niobium et 
d e t a n t i d e  . . . . . .  

L A S S I I ~ U R  et TIALI,E:R. Eludc 
des écliappét:~ d u  heurrc  de 
coco. Cuniposition de I'es- 
sanre de coco . . . . .  

LEGCO. Recherche toxicologi- 
. . . .  gue  du niercurc 

1 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~  el RUPI>.  DCsagrC- 
rat ion des silicates pa r  l'acide 
borique . . . . . . .  

- I'rocCdii siinplc et  rapide 
pour  cclractkri-er l'arsenic 
dnns I'atoxyl et  dans I'arsa- 
cétine. . . . . . . .  

L E S Z  Es% du cairiphre . . 
LIW Dosage des corribinaisons 

azotées dans l'acide sulfiiri- 
q u e  . . . . . . . .  

Lw; ROY. Indicc de  réfraclion 
des pélrules. . . . . .  

LF: ROSL~~GSOI, e t  TIassi?. 
I1rPparatirin synthkt i lpe de 
l 'ammoniaque a l'aide do 
I'aziitc? et  ilc I'hydrogL'ne . 

I A ~ ~ : c r ~ s ~ i ( .  Poudre - d e  fleurs 
. . . . .  de pyrèthre. 

Lfivr  et  FLEI:REYC. Dosane 
. du phosphore dan.; les rna- 

tihres o r ~ a n i q u e s .  . 415 e t  
~ACHTHAIZDT. Ri-aclif d u  Ca- 

rairicl . . . . . . .  
L r m s e .  Dosage do  minimes 

quanl i t i :~ d e  chaux en pré- 
scnce d'un grand exces de  
niagnésie . . . . . .  

LIXDH \ R n  e t  HASSELBOÇH. 
1)osage du sucre dans  I'uri- 
rie par l a  safranine . . .  

LOI:KN%. I)cisa~.e d e  l'acide 
pho=phoriqiie pa r  pestie di- 
recte d a  phosplioniolybdate 

. . . . .  d'arnrnoniuin 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LUKENOW. Titrage de I'arsé- 
iiiate de sodium . . . .  

L u m p  et SCHMIDT. Nouveau 
reactif de l'acide azotique et 
des azotates. . . . . . .  

LYSENS. Conservation des 
Bchantillons de lait destines 
h l'analyse . . . . .  

MABB:N e t  HERCOD. Titrage 
d e  la  pepsine . . . . .  

MADERNA. Huile  de n6llier 
d u  Japon.  . . . . . .  

- Recherche d e  l'acide arséni- 
q u e  en presence d e  l'acide 
phosphorique . . . . .  

- PrBcipilation de l'arsenic 
pa r  le . molybdate d'ammo- 
n i u m .  . . . . . . .  

~ ~ A L V E Z I X .  Dosage rapide de 
l'acidité volatile dans les 
vins . . . . . . . .  

- Dosage d u  tannin dans les 
vins . . ' . . . . .  

MARCUSSOS. Analysa des 
brais, asphaltes e l  bitunies . 

MARQUEYEOL. Dosage des 
chlorures. des chlorates et  
des perchlorates dans un 
mélange de ces sels . . .  

- Dosage du camphre dans 
les poudres sans fumée . , 

MARQUEYROL et  FLORENTIN. 
Dosage de l'azote dans les 
nitrates, le coton-poudre et 
les éthers nitriques . . 

MARR.  Dovage d u  carbonate 
d e  calcium dans les terres . 

MASCHNER. Diffërenciation 
des soies artificielles . . .  

MATHIEU.  k3rAparation de 
I'enipois d'amidon pour le 
til.ra.ge de l'iode . . . .  

MAYER. Caractkrtis d e  la 
graisse d'oie. . . . . .  

h f r ~ i v n ~ r .  l h s a g e  d u  tung- 
. . . . . . . .  stène 

MKI.I.RT. i ïourel  indicateur 
pour  alcalirtiktrie . . . .  

- Dosage de la  nicotine dans 
les feuillcs et  le tabac ma- 
nufacturé . . .  . . 

?~IEKNECHET. ~ e c h e r C h e  d u  
white spirit dans l'essence 

. . . .  d e  térébenthine 
METZGEH et HFCIDELRERGER. 

Dosage d u  cérium dans la  
çkrite e t  la monazite. . .  

MEYER et SPETHR. Dosaze 
d u  thorium dans les ?ables 

. . . . . .  nionazitks 
NEYEH,  WINTER et SPETER. 

Séparation di1 scandium et 
. . . . .  d u  thorium. 

~ ~ I L B A U E R  et  QUADRAT. Ti- 
t rage d u  permanganate 'de 

potassium au moyen d u  sul- 
fateferrique. . . . . .  

M'INHTOSH. Alcool absolu. . 
M o r n .  Nouveau réactif d e  

l'acide cyanhydrique. . .  
MONNIER (L.) .  Préfience de 

l'acide oxalique dans cer- 
ta insvins . . . . . .  

MONNIER (M.). Les matières 
grasses entrant  dans I'ali- 
mentation des vaches ne s e  
retrouvent pas dans le lait.. 

~ ~ O N T H U L ~ .  Dosa e d e  l a  
théobromine et de% caféine 

MOXEAU e t  VINET. L'arséniate 
dc plomb enviticulturo et l a  
proportion qu'on peut  e n  
retrouver dans les raisins . 

M o s ~ n .  Préparation e t  dosage 
du bioxyde d'azote ; s a  fa- 
çon d e  se  comporter avec 

. . . . . . . .  l'eau 
R l o u r , ~ ~ .  Réactions du pyra- 

. . . . . . .  midon 
MUTTELET. Analyse des 

miels . . . . .  299 et 
MUKMANN.  Sc aration de l a  

chaux d'avec Pa magnësie . 
MYTTENAERE. Moyen d e  re- 

connaitre l'eau d e  laurier- 
cerise artificielle . . . .  

NEUMANN. Recherche d e  I'a- 
rabinose clans l 'urine. . .  

ROLL. Dosago des matibres 
organiques dans les eaux . 

NYI ~ E G G E R .  Dosage d u  chro- 
nie dans lachromite  . . .  

OHDONNEAU. Détermination 
d u  titre alcoolique reel des 

. . . . .  eaux-de-vie. 
- Dosage de l'acide tartrique 

par  le procede d e  Goldem- 
borg . - .  

O~TERBERG ei wor.F. no;& 
du soufre et  d u  phosphore 

- - 

dans l'urine . . . . .  
PALMER. Dosage de l ' a r s~n ic ,  

de l'antinioine et  d e  l'tilain. 
P ~ o r m r .  Titrage d e  la  gaze 

ioduformée.  . . . . .  
P A R R Y .  Dosage d e  la  cellulose 

d'iris l e  poivre blanc.  . .  
PF,I,I.F,T. Détermination d u  

pouvoir rotatoire de qual- 
qucs substances organiques 
cn presence des réactifs 

ploinbiques . . . . . .  
- Dosage d e  I'azotc nitrique 

d9jns le coton-poudre e t  
autres klhers nitriques . . - Dosage d e  l'arsenic sous 
forme d'arsériio-niolybdate 
d'ammoniaque. . . . 

PBRON e t   ERN NIER. Dosage 
de petites quantités d'iodu- . . . . . .  res 225 et  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pages 

PETREN et  GRABE. Dosage 
d u  sel9niurn dans les pyri- 
tes. . . . . . . . .  107 

~ L V E S A S S E .  Recherche de 
l'huile minérale dans l'huile 
d e l i n .  . . . . . . . .  118 

- RCaction d u  pyramidon.  . l59 
PFENNIG e t  RCPP. Titrage 

direct ducobalt et d u  nickel. 68 
PIZZORNO. Dosage de l'aci- 

de urique dans l'urine . 403 
PLANCHON ot JUILLET. FÛI- 

sification de la  poudre 
d'ipéca p a r  les gAgnons 
d'olives . . . . . .  

PLATO. ~ é ~ a r a t i i n  de l'étain 
d'avec l'antimoine par dis- 
tillation . 

P o s s .  ~ e c h e r c h e  de i'aibuii;iné 
dans l 'urine a u  moyen d e  
l'acide sulfocliondroïtique . 

PORTES. Essai d e  la pepsine . 
Y o z a r - E s c o ~ .  Nouveaux tubes 

r~ct i f icateurs  . . . . .  
- Nouveau fuur à moufle. . - Appareil à extraction pcr  

mettant d'éviter les érnul- 
sions . . . . . . . .  

PHIWOZ'IIK. Eau réfale ,. . 
YUsCHe:L Tourneso scnsible. 
QCADRAT et  MILRAUIGR. Ti- 

trage du permanganate d e  
potassium au riioyen du 
sulfate ferrique . . . .  

RAQUET E T  CARON. Analyse 
des nit.rates par  l a  rncithode 
Grandval e l  I.a,joux . . .  

- Dosage des nitratos dans les 
eaux . . . . . . . .  

- Essai du salicylate de bis. 
m u t h .  . . . . . . .  

RENKER. Dosam d e  la  cellu- 
lose . . . . . . .  

RIRAUT. Dosage d e  I'acorii- - 
fine . . . . . . . .  

RIPPELOE. Lrgot d e  s~, igle  . 
ROBERTS e t  FRASER. Ilosage 

d e  l'eau dan î  le pétrole . , 

ROCQUES et SELLIER. Dosage 
d e  la goriinie dans le sirop 
d e  gomme . . . . . .  

RODENRURG. Dosage du nian- 
ganèse dans l 'eau.  . . .  

REMER. Dnsage volumétri- 
q u e  d e  I'acide sulfiirique . 

RONSET. Dosage des ferrocya- 
nures  et des sulîocyanates . 

H O S I ~ T H A L E U .  I)&double- 
ment de l 'amygdaline pa r  

. . . . . .  I'Çniulsine 
- Titrage de l'acide cyanhy- 

drique . . . . . . .  
R O ~ B I E R  L!t SARVOXAT.  In- 

toxication par  I'acide oxali- 

3 ue ; ropartition du poison . . . .  ans les organes 

Pages 
RUNNE et  TROEGER. ~ l c a l o i -  

des d e  l'angusture . - . 158 
I ~ U P P  et  LEHMANN. Désagre- 

gation des silicates par 
l'acide borique. . . . .  4 3 4  - 11rocéd8 simple et  rapide 
pour caractériser l'arsenic 
dans  I'atoxyl et dans l'arsa- 
eetine . . . .  . . 435 

RUPP et PFENNIG. TitraRe 
direct du cobalt e t  du nickel. 68 

SACHER. Emploi de la  mn- 
libre eolurante d u  radis rose 
comme indicateur pour l'al- 
caliirietrie . . . .  . 19C 

SAHA et  C H O ~ R I X I .  co on 
d e  l'ainmoniaque sur  le 
chlorure rnercureiix . . .  195 

SATXT-SERMN.  Caractérisa- 
tinn des viandes par l a  mé- 
thode biologique . . - . 149  

S A H V O X A , ~  et. ROUNIER. Jn- 
taxication par  l'acide oxali- 

u e ;  répartition du poison 
!ans les organes . . . .  256 

SCHIFFER I?t S T K R C K R R .  Ti- 
tragct des pliospliates . . 394 

S C H I R M E I S ' ~ E R  e t  ~%IKN&- 
M A N X .  1)osage d u  titurie . 318 

S G X I Ü R M A X .  Analyse d u  ruétal 
blanc.  . . . . . . .  328 

SCIIMATOLLA. Prtiparation de 
l'eau oxyg611ée pure . . .  238 

SCHMIDT et  LUMPP.  NOU. 
veau rbactif de l'acide axoti. 
q u e  et des azotates . . .  192 

S C H K ~ D E R .  Prix d e  vente et  
valeur réelle du jus de ta. 
bac . . . . . . . .  471 

SCHWICISSINGER. Sulfate ba- 
sique d'aliirninium. . .  112 

SEITER e t  ENGER. Réactions 
microchiuiiques de la co- 
ca ïne .  . . . . . .  323 

 SELLIER^^ R o c g u e s .  Dosage 
de l a  gonime dans le sirop 
d e  gomme . . . . . .  218 

SIDEHSKY Indices de réfrac- 
tion des iiiklanges hydro- 
alcooliques . . . . . .  1&2 

S I S X A T ~ .  Titrage des hydro- 
sulfites . . . . . . .  29 

- LC bleu de méthylénc corn- 
nie indicateur dans les titra- 
ges iodomCtriques . . .  68 

S ~ L L  ut STUTZER. Dosage 
d e  l 'azote d a n s  la cyanü- 
inide. . . . . . . .  156 

ÇOMI~:RVILLE. Détermination 
rapide d u  soufre et d e  l 'hy- 
dro &ne sulfuré dans  le gaz 
d'tic!airagc . . . . . .  434 

SFRTER e t  MEYEH. Dosage 
d u  thorium dans  les sables 

. . . . . .  rnonazités la2 
SPETER, WINTER .et MEYER. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pages 

S6paralion du scantliurn e t  
d u l h o r i u m .  . . . . .  191 

STANLEY et ASTON. 1)osage 
du rricrcure dan5 la poiii- 
1nad:citrine . . . . .  119 

STARCK. Dosage d u  fluol.. . 4L9 
SSAHKIE. Essai de la glyçC- 

rine . . . . . . . .  7 4  
STETXMASK. Essai d e  1'ar;cnt 

a la pierre d e  touche.  . .  165 
STENZA. Recherche des pi..- 

rnents biliaires dans I'uririe 76 
STEVI ' .SSOS~~ UASKEI~VII.I.E. 

Oxydation des sels i'errrux. 39& 
STOCKIS. Iinamen rniklico. 

lkgal [Ir!< taclies rle sang . 2:i 
STKECKGR ~t SCHIWE'ICR. TI -  

. .  I ra ,o~  des phnclihales. 394 
S ~ t i w b : ~  et Swr.1,. D n s a ~ e  

di: l'azote dans la cyannrriide 
el la  dicyanarriitle. . . .  156 

SWAS. Analyse du bronze 
. . . .  maiiganésif$re. 15D 

TAMAYO.  Nouvel uitoini.tre . 453 
TAUHIIL et GRIFFET. Délcr- 

iiiination d e  la proportion 
de soufre subliirié dans u n  
m k l a n g ~  d e  dilfërents sou- 
fres . . . . . . . .  385 

TAYLOR. I'rCcipitation de 
I'aluriiine . . . . . .  405 

TCIIAWIANI et WUNDER.  
Séparation d u  fer, du c h r o  
in0 e t  de l'aluminium . . i 

THORPE et GRANT-IIOOPER. 
Composition de poudres do 
bronze et  de bronzes [le 
couleur . . . . . . .  131 

T ~ U H N A N E : R .  Dosaoe d u  
soui'ro dans les laitons et 
les bronzes. . . . . .  109 

Trr . r .~ , l a sss  et HEKHI,EIS. 
Titrage des carbonates alca- 
lins en prësence des alcalis 
ciustiques et  des bicarbo- 
nates .  . . . . . . .  353 

TOUPLAIN et  BORDAS. Dn- 
sage d u  phosphore dans le 
lait . . . . . .  . 261 

TRAUTMASS. Analyse d'un 
minerai de molybdéne nor- 
végien . . . . . .  229 

- Dosage du molybdkne dans 
le rnolyhdate de calcium. . 230 - Analyse duferro-vanadium : 
dosage d u  vanadium en p r& 
srnce d e  1'a.rsenic. . . .  230 

- A n ~ l p ?  du ferro-urane. . 231 
- Analyse riil f~rrn.ziroone . 232 
- Dosago du silicium dans  le 

vanadium e t  le molybdkne- 
nietal e t  leurs ferro-alliages. 392 - Analyse des ferro-titanes 
riches e n  siliciurri. . . .  427 

THRMT. et BIJCHWALD. Fa- . . . .  rines blancliies 197 

Pages 

TRESCOTT. Dosage d o  I'airi- 
rnonia u c p a r  la méthode 
officiclTe arnericaine . . .  318 

IRCEGER et I~IJNNE. Alca- 
loïdesdeI'an,oiisture. . .  158 

T s c r t ~ ~ o w s ~ r .  Dosage d u  
cuivre par  11: sulfozyanure . 313 

UHI.ENHCT. Héactif sensible 
d u  cuivre . . . . - 109 

ULEX-HAMBOURG. Ursage d e  
la nic:citine dans le jus d e  

. . . .  tnhar concentrd 234 
V A M V A K A S .  Examen d'un lait 

ayant. c;iiisé des accidents 
d'i~itoxicütiori . . . . .  (10 

VAX DCGEN. I'rEserice rie 
graines de jusquiainu daris 

. . .  le8 graines de pavot 321 
VAUBEL. E w n c e  de c o p d  

pour falsifier I'essenix d e  
. térébenthine . .  198 

VKIJER. Dosage de l'acide 
. . . . . . .  citrique 74 

VERDA. Proriiages arlificiels. 75 
- liéaction colorka d e  la 

caf6ine . . . .  l i 3  
~ r r , s ~ r t ü i > .  Analyse d e  la 

pyrite dc fer . . . . .  62 
VISET et MOREAU. L'arsk- 

niate de  plomb en viticul. 
Lure et  proporliori qu'on 
peut en retrouver dans lcu 
raisins . . . . . . .  94 

VOISENET. Nouvelle réaction 
coloréo de l'acrol15ne. . .  53 

W A L T E R .  Dosage d u  tung-  
stène dans les aciers. . .  19 

WAUTEKS. Nouvelle falsifica- 
tion d u  lait.  . .  . . 119 

WEIL.  Xouvea~i  rdaciif du . . .  cobalt e t  d u  nickel 146 
WEITBILECHT. Recherche d u  

sang dans l'urine . . . .  1 2 6  
WELLS.  Analyse de la mona-  

zite . . . . . . . .  314 
WIRCIIOWSKI. Présence d e  

l'allantnine dans  l 'urine 
humaine. . . . . . .  28 

WILI.~AMS. Podophyllin . . 120 
WILNEH. Copal do Sierra- 

1,eonfl. . . . . . 118 
U ~ I K K ~ A U ~  ncitermination d e  

l'iridi(:e d e  saponification . 319 
W I N T ~ .  MEYER et  SPETER. 

Separatioii du scantliiim e t  
d u  tliuriurri. . . . . .  191 

WOHLER et  FREY. Dosage 
d e  l'acidité de l'eau oxygC- 
ilde . . . . 237 

WCEHLER e t  von ' H~RSCH-  
BERG. Recherche du cad- 
mium e n  presence d u  
cuivre . . . . . . .  154 

WOLF et OSTEIIBERG. DO- 
sage d u  soufre et  du phos- . . .  phare dans l 'urine. 403 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pages 1 Page# 

W U N D ~ . R  et CIIEGLADZ~', .  Sé- 
paration de l 'aluminium et 
du  glucinium . . . . . 205 

WUNDER et TCHARUANI. 
Siiparation d u  fer, du chro- 
me e t  de l'alurniniurn . . i 

WÜST. Dosage du  carbone 
dans les alliages de  fer . . 60 

WÜYTS. Dosage de l'acide 

ho$phori<jue soluble dans F acide - ci tnque .. . . 134 et 308 

WYSOR. Dosage d u  pliosphoie 
en présence du fer . . . 110 

ZEIIRTMAYER. Dosage du 
souîre dans les pyrites . . 63  

ZWICKY C L  U O S S A K I ~ .  Titrage 
d u  pei borate d e  sodiiiiri. . 193 

LAVAL. - IMPRIMERIE L. BARXEOUD ET c". 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Page de titre
	Errata
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3 
	Article 4

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5
	Article 6
	Article 7
	Article 8

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5
	Article 6

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5
	Article 6

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5
	Article 6
	Article 7

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Nouvelles et renseignements
	Page 409 manquante : Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Bibliographie
	Nouvelles et renseignements
	Page 452 manquante
	Travaux originaux
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4

	Revue des publications françaises
	Revue des publications étrangères
	Nouvelles et renseignements
	Table des matières de l'année 1911
	Table des auteurs



