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Ih i i s  l'article de M.  Pellet, qui a paru dans le numéro dc juillcl l!l09, 
laire les corrections suivantes : 

Page 2i!), la I'ormule qui se trouve à la 9" ligne doit étre rétablie 
coiriiiie suit : 

t' + P' (1) 1' + PI 
= siicre p .  100 ou- = sucre p .  ,100 gr. 

444 - i i î t  488 - t 
- 1  

Page 250, 10" et 11, lignes eri cornmensant par le bas, au lieu de  : 
1, A I / ~ P [ P A  D, 11re : N tndrli!:  1 ) .  

hlt?me page, de ligne en comriienqant par le haut,  après le mot  : 
r( constarile u, ajouter : (( friincaise J I .  

Page 231, $ l e  ligne, aprés les mots : (1 beaucoup plus de réactif 
ploriibique n, ajouter : (i que pour les produits de betterave ». 

Mèuie page, 23" ligrie, au  lieu de  : « est  incomplète N, lire : (( est 
booverit incomplCte x .  

Page Ti2 ,  9' ligne, aii lieu d e :  (( notamment I'irifluence de I'addi- 
tiori de l'acide chlorhydrique 11, lire : C C  notainnierit l'influence de 
I'ecliaiitt'einent produit par l'addition de  I'aciile chlorhydrique n. 

Page 387, dans l'article intitule : Dosage du tungs tène ,  la fin de  
la pl.r:rniere phrase, iiu lieu de ': « l 'au teur  a trouüe qu'on obtient  de  
Ooïts re'sultats en einp(oyurtt l 'u-naphtaline », lire : « l 'au teur  a 
t~.oni.t! qu'on O / ~ t i ~ l l t  ci/, /mns részdtats e n  emnplogant l 'a -naphty l -  
~ t r n t w .  
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ANNALES ET REFUE DE CIIIWIE ANALYTIQUE 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Par M .  GEOE~CE F. JAL<HFRT, docteur  e s  sciences. 

Dans la plupart des ouvragea de chiiiiie, on enseigne ii tort 
qu 'en faisant r6agir le sodium ou le potiissium sur  1eur.s liydrnles 
respectifs, on obtient un  monoxyde, avec départ d'hydrogène, 
d 'aprts  l'équation suivante : 

Bien au  contraire, la reaction inverse est seule possible, ainsi 
qiic l'indique la thermochimie ; des ~xpér iences  t r r s  exactes 
(Beketofl') ont démontré, du reste, que l'hydrogène rkduit les 
monoxydes alcalins suivant  l'équation : 

d'ai repris I ' é t d e  de l'action (les nîktiiiix alcalins sur  leurs 
hydrates, mais en faisant réagir le polassiuin sur  l'liyrlrüte 
d e  sodium, et  le sodiuiii s u r  l 'hydrate de potassiurri. Dans ces 
conditions, on obtient des  résultats absolument différents. 

Dans les deux cas, 011 obtient des alliages liquides de potas- 
s ium et de sodium, c.ontenant jusqu'à près de 80 p.  100 de potas- 
s ium. 

Quel est le mkcanisrne de ces réactions ? Est-ce un inbcanisrne 
analogue à celui qui sert de base h I'aluriîinotherinie 4, 

L a  chaleur d e  corril-iustion du sodium n'est pas encore cléfiiii- 
tiveincnt établie ; les uns, comme MN. l3erthelot et BeketoR, lui 
assignent une valeur supérieure à celle du pot:issiurn, tandis que 
d'autres, comme MM. J o m n i s  et d e  Forcrand, l'estiineiit irifé- 
rieure à la chaleur de  combustion du potassiuiii ( 1 ) .  

(1) hl. Berthelot a fixé a 100,2 1s chaleur d e  co~ubus t ion  d u  sodium ; 
M. Beketoff a 101,31 ou 99,031 (C.  R. 1,3R, 1,519) ; 11 de Forcrand A 92,033 

J~wfisn 1909. 
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J h n s  ces conditions, il est difficile de  se prononcer en connais- 
sitnce de cause ; néanmoins, je crois qu'à priori cette hypothèse 
peut 6trc kliminée à cause d c  la  réversibilité de ces réactions, et 
qu'on se trouve en prbsence d'une r6actiori riouvelle. basée s u r  uri 
équilibre spécial entre la chaleur de  formation des alliages (1) e t  
1;i. chaleur de formalion des hydrates (ou oxydes) fondus. 

En effet, dans  les nombreux essais que j'ai exécutks, et mèine 
en faisant varier sensiblement les proportions des substances 
employées, on obtient toujours des alliages répondant  assez 
exactement :iiix formules KaK ct NiiK2, c'est-5-dire contenant 
environ de 62,9 k 77,2 p. 100 de  pot;tssiurri, alliage dont  la cha- 
leur de formation estconsidCrable et  peut atteindre 3.690 cal. gr- 
pour la combinaison SaK5. 

La réxction principale avec le polassiiirn et la s o u d ~  caustiqiis 
a ion : peut ktre e x p r i m k  par  l'équ t '  

Ii3 + NaOH = KOII + SaK"  

on n de mémc Na' + 2KOH = 3SûOH + NnK" 
et si l'on chaiiffe inuins 

Sn' + KOH = Na011 + KRK 

c'est. cet,t,e rlerniiw réaction qui est la plus facile ?L exCciiter air 
1:~I)oratoire dans des appareils en verre  (2 ) .  

Ces deiix alliases KaK et  KaK2 sont liquides ; j 'en donne plus 
loiri des analyses. 

Etarit d o m 6  que chaque aloiiie d e  sodium (soit 23), qu'ou fabri- 
q u e  aujourd'hui à très bon marché,  met en liherté u n  atome de 
potassium (soit 39), et cela avec un rendement théorique, on voit 
quc In seconde de  ces rkactions peut ktre avantageuse pour  la 
préparat,ion d'alliages trks riches en potassiuni, desquels on pour- 
rai t  retirer le potassium par  un moyen approprié .  

e n  se servsiit  des chiffres de  M. Thomson!, e t  M. Joannis  à 89,935 (C. K. 
1%,1.519). 

[.a chaleur  de  formation de K'O serai t  97.80 ou 92,00 (C. R.). 
(i) Cliülcurs de  coriibinaison de Na + K : 

2Na solide + IC solide Na" liq. r - 2.930 
1Na i + K « = NaK a = - 0,140 
i N a  u + 2K II = NaKP II = + 1,940 
1Na a + 3 K  r =1L 'aK3n  = +1 ,160  

1Na 1 .  + K liq. = NayK liq. = - 0,860 
1Na cc + K r = KaK l iq .  = + 1,200 
i N a  cc + 2 K  i rb.NüK' r T + 3,890 
4Na r + 3R = NaK3 n = + 3,720 

(Y) On a dejà signalé, il y a plus d c  45 ans ,  la format ion d'alliages t r é s  
pauvres  e n  potassium pa r  t ra i lement  d e  l'acdtale de  potassium ou de I'hy- 
d ra t e  pa r  le sodium aietallique (C'hem. ~ J - ~ w s ,  1861). 
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Comme on le sait, J ans  bien des cas, le potassium donne des 
réactions absolument différentes de celles du sodium et réagit 
souvent là où le sodium est sans action. 

Mode opirataire. - Ces réactions présentent au laboratoire 
certaines difficultk, provenant de ce qu'en présence de l'air les 
alliages liquides prennerit feu spontanément. Comme, d'un autre 
cûté, la soude et la potasse caustiques ne sont jamais exemptes 
d'eau, il y a mise en libertk, sous l'action du métal alcalin, d'liy- 
drogène qui donne lieu à la formation de mélanges explosifs. 

Il faut donc éliriiirier l'action de l'air, et, pour cela, il y a deux 
prockdés : 

I o  On opére sous une couche de paraffine et dans un creuset 
en nickel, mais alors on ne peut guére dépasser la température 
de 200°, la soude et la potasse caustiques donnant déjà, à cette 
lenip6rature, avec la pariiffirie du corrirrierce, des produits bruns 
de décomposition qui abaissent le rendement ; 

3O On opère dans le vide et sans paraffine, en employant des 
ballons à fond rond en bon verre d'Iéna. Ce procédé donne un 
rendement excellent et un  alliage d'une grande pureté, mais, h 
cause de I'irripossibilité où I'on se trouve au laboratoire d'agiter 
dans le vide et de mélanger deux corps de densité aussi difïk- 
rente que la potasse et le sodium fondu, il est A recommander de 
n'opérer que sur 30 tr 50gr. B l a ,  fois. ' 

1 0  Action du potassium sur la soude caustique. -On fond dans 
un ballon en fort verre d'lkna, chaiiffé au bain d'huile et muni 
d'un dispositif pour faire le vide, 4 parties de soude caustique 
pure et bien desséchke et 42 parties de potassium métallique ; 
vers 200 250°, on observe une réaction assez vive, avec dégage- 
ment de bulles gazeuses (hydroghne?), puis la réaction se calme, 
et l'on éEve alors la température jusque vers 300°; on laisse 
ensuite refroidir ; on reinarque, au fond du ballon, une couche 
d'alcali caustique, qui recouvre un  bnin d'alliage liquide qu'on 
décante et qu'on reçoit dans du pktrole bien sec et fraichement 
distillé. 

Si I'on a employé 13gr. de potassium, on retrouve environ 
10 gr. d'alliage liquide, la théorie exigeant 10 gr. 1. 

Cet alliage, qui resserrible absolumerit au mercure, s'oxyde peu 
h peu dans le pétrole ; le potassium étant beaucoup plus oxyda- 
ble que le sodium, et l'oxygène de l'air se dissolvant dans le 
pktrole, on remarque‘ bientôt un vide t r h  accentué dans les fla- 
cons contenant l'alliage. 

11 se forme en rrièrne teirips des produits bruns; aussi trouve. 
t-on toujours à l'analyse des chi f ies  un peu faibles pour le potas- 
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- 4 -  

siuni Iorsqii'on analyse un alliage préparé depuis un certain 
temps. C'est le cas de l'analyse suivante : 

Quelques grammes d'alliage, prélevés avec une pipette, ont 
6té transformés par IlCl pur  en un mélange de chlorures. 

Voici la moyenne de deux dosages de chlore, en opérant sur 
une solution de I gr. de substance dans 700cc. d'eau : 
10 cc. de solution = 14 cc.6 de solution décinormalc d'argent. 
24cc.G - = 0,0326 de cliloi-e, ce qui correspond : 
X p .  100 de sodium et S 75 p. 100 de potassium. 

La théorie exigeant 77,23 de potassium pour la formule NaK', 
on remarquera que le chiffre $3 est très rapproché. Du reste, en 
transformant en chlorure la totalité de l'alliage ohtenu, sans pas- 
ser par le pétrole, on obtient le chiffre S3,0 pour le sodium, qui  
donne, par différence, 76,9 pour le potassium, chifrre qui con- 
corde très suffisamment avec la formule NaKE. 

2O Action du  sodizim sur la potasse causliyîte. - Suivant le 
degré de chaleur et les proportions employées, on peut obtenir 
Ics combinaisons NaK et Ii-aK" Les lois de la thermochimie indi- 
quent mème que c'est In dernitre qui doit se former de préfé- 
rence, néanmoins elle est plus difficile à obtenir ; cela provient 
de la difficulté où l'on est, au laboratoire, de chauffer de la potasse 
caustique dans des ballons de verre à de hautes températures et 
dans le vide. 

A .  - On chauffe dans le vide un mélange de 6 parties de 
potasse caustique et de 3 112 parties de sodium. Vers 2230 (tem- 
pérature extérieure), il se produit une réaction trEs vive, et 
l'opération peut Ptre considérée comme terminée ; pour plus de 
sûrelé, or1 chauffe encore vers 230-275°, puis on laisse refroidir, 
et I'on décante l'alliage formé : 

En employant 11 gr. de sodium, on ohtient 10 gr. d'alliage 
liquide, qu'on recueille dans le pétrole. 

Une petite portion de cet alliage, transformé en un mélange 
de chlorures, a 616 anal.ys6e ; voici la moyenne de deux dosages 
effectués sur une solution contenant 0 gr. 969 de substance pour 
100 cc. d'eau : 
20cc. de solution = I J cc. de solution décinormale d'argent. 
15cc. - = 0,0380 de Cl ,  ce qui correspond :d. : 44 p.  100 
de sodium et à 56 p. 100 de potassium. 

La théorie exige, pour K n K ,  62,9 p. 100 dc potassium ; il y a 
donc une diffcrence en moins de 6,9 p.  100, qui est réduite à 0,9 
p. ion, si I'on analyse toute ln masse d c  l'alliage en y faisa111 par- 
ticiper la croilte 1)leuiÎtrequi le recouvre et qui est foririée, coiiinie 
nous le verrons plus loin, par nn oxyde (sous-oxyde ?) de potas- 
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sium. Dans un cas, j'ai mêmc obtenu 76 p. 100 de potassium, 
chifrre qui correspondait assez exacterrient à la forrriule NaKs. 

B. - On chaufl'e dans le vide un mélange de 16 parties de 
potasse à 90p. 100 avec 7 parties 6 de sodium métallique, en 
opérant comme dans l'exemple ci-dcssiis, niais en portant la lein- 
pérature jusqu'à 3900. 

On recueiile 2 1  parties 7 d'alliages liquide titrant 77 p .  100 de 
potassium, ce qui fait un rendement de 95 p. 100 de la théorie. 

Les divers alliages 6tudi6s dans la présente note sont liquides 
ti la terripérature ordinaire ; ils ressemhlent au mercure et ne se 
prennent pas en masse, inBnie lorsqu'ils sont refroidis à IO0. 

11s s'oxydent iinmédiatement dans l'air froid en s'échauffant 
fortement, surtout si l'on renouvel!~ les surfaces. II se forme 
d'abord un sous-oxyde bleu indigolfoncé, presque noir, qui s'en- 
flamme rapidement, toute In. masse se transformant en oxydes 
supérieurs de couleur café noir ii chaud et jaune-chromate S 
froid. 

L'alliage liquide KaK2 est prkparé industriellement par la 
Sociétk d'4lectruchirriie à son usine de Clavaux (Isére) ; on l'ob- 
tient en chauffant dans des autoclaves en fer, munis d'un agita- 
teur et chaufï6s i 330°,  du sodium métallique et de la potasse 
caust.ique di.,shydrat,ée. L'alliage liquide obtenu titre couramment 
77 p. 100 de potassium et 33 de sodium. 

A n ~ l y s e  orgauiqoe ~ R F  le  peroxyde de sodlom, 

Par M. hl.-ENM. Pozzi-Escor. 

1,'cmploi du peroxyde de sodium en chimie organique peut 
donner d'intéressants résultats dans les déberminations analyti- 
ques ; il cst surtout à recommander dans les recherches d'ordre 
qualitatif; quantitaliverrient, il perriiet égalerrieut la déterrnina- 
tion très prkcise et raplde dcs halogènes, de l'azote, du soufre, 
clu phosphore, de l'arsenic, qu i  sc teouvent tri~nsformés en coinpo- 
SES oxyghés  facilement dosahles. Toutetois je trouve triis diffi- 
cile d'obtenir avec certitude une transforn~ation totale du car- 
bone en carbonate ; aussi je ne crois pas pouvoir recommander, 
pour cet objet, ce mode analytique. 

RI Von Koneck a proposé d'opérer dans un creuset de nickel 
à couvercle vissé, car la réaction est violente; sur ma demande, 
A S M .  Poulenc ont fait construire des creusets en nickel & ferme- 
ture B 1)ayonnetle trks recornmnndahles, q u i  permettent d'eflec- 
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tuep une analyse trhs rapidemment. Voici le mode opératoire 
qu'il convient de suivre et qui est un pen différent de celui de 

M .  Von ~ o n c c k  : Ogr.2-environ de la inatiErc à 
analyser sont soigneusement mélangés dans le 
creuset avec 4 & 5gr .  de bioxyde de sodium ; on 
ferme le creuset, dont le couvercle est inuni d'un 
tube embouti de 3milliin. de diamètre et de 7 A 8 
centim. de hauteur, et on le chauffe doucement 
sur un triangle en terre avec une courte flarrirrie ; 
en quelques instants, une vive rEaction se pro- 
dui t ;  le creuset est porté au rouge blanc; on 
attend pendant une dizaine de minutes qu'il se 
soit particllemcnt refroidi ; on l'ouvre avec une 

. pince et on le projette dans une capsule pleine 
d'eau ; on active la dissolution en chauffant lé$- 
reinent. 

Dans le liquide, on recherche l'azote, qui s'y trouve sous forme 
de nitrate ; les halogknes, le soufre, le phosphore, l'arsenic, sous 
forme de sulfate, de phosphate, d'arshiate, etc. 

Le carbone se transforme en carbonate, et on peut le doser 
comme tel. Je tiens surtout à signaler ici l'emploi du creuset de 
nickel P bayonnette bien plus commode que le creuset à vis. 

Noavellc réacllon différentielle des iels d'araniai~i 
et de cadmium, 

Par M. le Dr P. LEMAIRE. 

Cette nouvelle réaction consiste dans l'emploi de la thiosina- 
mine en milieu alcalin d'aprks la technique suivantc : une solu- 
tion de thiosinamine à 5 p. 100 est additionnée, au moment du 
besoin, de lessive des savonniers ordinaire, dans In proportion 
de 5 cc. p. 100. A 3 ou 4 cc. du réactif ainsi composé, on ajoute 
2 ?A 3 gouttes de la liyueur dans laquelle on désire rechercher le 
cadmium ou l'uranium ; on porte à l'ébullition en agitant. Dans 
le cas de la présence de sels de  cadmium ou d'uranium, on 
obtient un précipité jaune persistant. 

Dani les mérnes conditions, les arsénitcs, Ics arséniates, les 
sels de plomb, de bismuth, d'antimoine, de cuivre, d'argt:nt, de 
mercure, d'étain, de chrome, de zinc, d'alumine, de fer, de nian- 
gmèse,  de nickel, de cobalt, ainsi que les sels alcalino-terreux 
e t  alcalins en solution, ne déterminent pas la formation de préci- 
pit6 jaune. 
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La réaction prdcédente peut donc être appliquée en analyse 
chimique usuelle. 

Dans toute solutiori donnant uri précipité jaune par la thiosi- 
namine en milieu alcalin, il est facile de distinguer si l'on se 
trouve en pr6sence de sels d'uranyle ou de sels de cadmium, 
l'hydrogène sulfur6 en milieu chlorhydrique précipitant les sels 
dz cadmium seuls et le sulfhydrate d'ammoniaque les sels d'ura- 
nyle seuls 

Cette distinction n'est pas d'aille~irs nécessaire si l'on effectue 
la recherche dans des solutions où la sépüratiori systéiiiatique 
habituelle des bases a &té faite. Un tel traitement préalahle est 
aussi utilement pratiqué dans le cas d'un mélange particuliére- 
ment complexe de sc3ls de cadmium ou d'uranium avec d'autres 
composés donnant avec la thiosinarnine un précipite brun ou 
noir. 

Nous avons cru bon de signaler cette application originale de 
la thiosinamine à l'analyse chimique, parce que ce corps est 
actuellement devenu un médicürnent d'usage courant en phar- 
macie. 
h défaut de thiosinamine à 5 p. 100, on peut avantageuse- 

ment utiliscr une des soIutions plus concentrkes employdes pour 
lrs usages thérapentiques, la solution à I.7 p. 100, par exemple, 
obtenue à la faveur de I'antipyrine 

Sur l e  dosage de l'acide pliosphorlqne par IR pesée 
du plio~phoinolybdiite d'amiiioniaque, 

Par M .  H. PELLET. 

M. G. Chesneau, professeur à 1'Ecole des mines, a publié, dans 
la Revue de mitnllurgie de mai 1908 (no 5, p. S37), un remarquable 
rriÉnioire sur le dosage poudérd du phosphore dans les fers, 
fontes et aciers sous forme de phosphomolybdate d'ammoniaque. 

Ayant étudié depuis longtemps la m h e  question, nous 
croyons pouvoir nous permettre d'examiner en détail cet intéres- 
sant travail. 

Tout d'abord, nous pouvons dire que la formule du précipité 
de phosphomolybdate d'ammoniaque pur a 6té donnee par nous 
en 1888. Elle est absolument identique A celle indiquée par 
M. A. Carnot en 1893. Par conséquent, le coefficient, pour passer 
du phosphorriolybdate d'arrimoriiayue au phosphore, Ctait éga- 
lement, d'après nous, 1,628. 

Aux chimistes cités par M. Chesneau comme ayant donné un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



coefficient permëthnt  de'- du phosphomolybdite d'ammo- 
riiiique à i'acnk pbaqhor ique  et au phosphore, on peut a-jouter : 

Coefficient pour  calculer 
le phosphore 

- 
Finkener . . . . . . .  I , G  
llundshagen. . . . . . . .  1 , 6  

. . . . . . . . .  Lepowiiz 1,58 
. . . . . . .  Hamrnekbarg 1,68 

. . . . . . . .  W. Gibbs. 1:60 

Puis M M .  A .  Viltcrs et Fr. Borg et d'iiutrcs, dont Ics résultats 
flot telit enhe  1,G2 et 1 ,G7. 

JI. Chesneiiu éludie ensuite le coefficient à adopter pour pas- 
ser du poids du phosphornolybdate d'arnrnoniaque au  phosphore, 
suivant que les liquides analysés contiennent ou non du fer et 
qu'on fait varier la cornposition du réactif, et il montre l'influence 
très nette exercée par la cornposition de la liqueur. 

II explique les différences par la variation rnênie de la cornpo- 
silion chimique et de I'Etat physique du précipité forrrie, et il le 
dirriontre par  des figures indiquant l'aspect des différents préci- 
pités vus du  microscope. 

En présence du fer, on constate qu'il y a précipitation d 'un 
peu de fer. C'est ce que MM. A.  Villers et Fr. Borg avaient 
signalé, ainsi que pour l'alumine. 

M. Ctiesncau, après de norribrcuses observatioris, indique la  
meilleure rriéthode à suivre pour doser avec exüclilutie le phos- 
phore dans les fontes, fers et aciers, et son travail est appelé 
a rendre de grands services à l'industrie mEtallurgique. Ce savant 
t,rnil.e plusieurs questions qui nous ont également préoccupk, tel- 
les que : 1 0  le lavage du précipité; 2 0  la solubilité du phospho- 
molybdate d'ammoniaque ; 3 O  la présence de l'arsenic ; 4 0  I'einploi 
du citrate d'ammoniaque. 

Pour le lavage du précipité, nous employons g41iéraleiiierit la 
liqueur acide à 1 p.200 d'AzOWH, et nous terminons avec l'eau 
pure, afin d'enlever l'acidité, qui, par  la chaleur, rend le papier 
cassant et les filtres difficilement maniables. 

Pour recueillir le précipité de phosphornolybdate d'arnrno- 
niaque, nous employons deux filtres tarés souniis au même trai- 
tement, seulement avec une variante pernicit:int d'avoir des 
résultats exacts et d'kviter la présence du ptiosptiorriolybdate 
d'ammoniaque dans le filtre témoin. Tout d'abord, pour le préci- 
pité, comme pour beaucoup d'autres qui grimpent, nous utili- 
sons des filtres d6passant largement les hords de I'entnnnoir. Cela 
n'empêche nullement de les laver ;. au coriti~aire. Ensuite le filtre 
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tkmoin est coupé très fortement à l a  pointe;  c'est une simple 
couronne d c  papier dans laquelle on place le filtre. 

Si le phosphomolybdate d'ammoniaque vient à grimper, il est 
entraîné d a n s  la liqueur ; enfin, pour faciliter la séparation des 
deux filtres, la haride extitrieure est coupée lorigitudirialenient. 

Nous avons égalemen1 employé, pour  le lavage du  précipité, 
une liqueur saturée h froid. de phosphomolybdate d'ammo- 
niaque. 

Quant  h l a  solubilité d u  phosphomolybdate d'ammoniaque, 
nous en avons tenu compte, e t  cela d'autant plus que  le précipité 
t!tait plus faible; par  cxcrnple dans l'analyse des terres. 

Düris notre rriéthode, après avoir indiqué les quantités de  
liquide et  de  réactifs à prendre, nous avons recoinmandé de  faire 
u n  volume toujours le mêiiie (200 cc. par  exemple) ; on opère la 
précipitation du ptiosplioiiiiilybdate d'aiiiiiioniiique nu Iioin- 
iiiarie bouillnnt et en p r é s ~ n c e  du citrate d'aminoniaque dans 
des conditions déterminées ; on lave toujours le pritcipité avec le 
nième volume de  liquide acide (ou autre) et l'on termine p a r  
exemple B (100 cc. 

Unns ces conditions, In solubilite du  phosphomolybdate est d e  
0 çr.020 p:ir 4.00 cc. . 

hl .  Çrispo a ol~t,enu le méme résulI.rit, ainsi que M.  Kyssens. 
hl .  Chesricüu a trouvé des chiffres variables, suivant le véhi- 

cule : 
Eau pure.  . . . . . . 29 iriilligr. par litre. 
E a u  avec 5p.100 de nilrate 

d'onimoniaque . . . . 97 - 
Eau a v e c  .IO p.100 de nitrate 

ti'oiiirnoniaqiir . . . . 112 - 

Or, Ic i i idange de  nos liquides reprkscntait des solutions 
plutôt cliargées de sels ammorii;tcaux, e t  la solubilité devait étre, 
en ell'et, corriprise entre 29 et 112. 

Quoiqu'il en soit, on  avait déterminé la solubilité dans les con- 
ditions où Ii i  iilétbode était employée, e t  l'on ajoutait 20 ou 
25 milligr. de phosphomolybdate d'amrnoniaquc nu r tsul tat .  

E n  procédarit ainsi,  les dosages d'acide phosphorique étaient 
t r t s  exiicts cil par lant  de  liqueurs de titre connu en phosphate 
de soude;  riiais, en général, ainsi que le di t  RI. Chesneau, nous 
avions le plus souvent des quant,iti.,s de  phosphore supérieures à 
celles qu'on peut avoir k doser dans la fonte, le fer et l'acier, e t  
l'on ne pouvait pas s'apercevoir de  l'influence exercée p a r  les 
réactifs. 

Ceperidant, avec la  ~riélliode cornparalive, on peut  toujours 
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parvenir un- résultat exact, lorsque les liqueurs ont m h e  corn 
p i l i o n .  Piir excniple, dans la prkipi tat ion de  l'acide phospho- 
rique en présence du fer, lorsque le précipité ne pèse que 25 mil- 
ligr. ,  on peut admettre que le coefficient à adopter ne sera q u e  
de 1,40,  a u  lieu de 1,63,  en adiiiettant aussi qiic le cocficicnt 
soit sensiblement constant pour  les niSmes conditioris, ce qui  est  
très prohnblerneiit vrai.  

l'onr 1 ; ~  pesée des deux filtres. nous avons fait des essais à 
hliinc, en trait.ant. deux filtres, placks comme i l  a kt6 dit,, par  le 
mélange des liquides ; nous avons toujours eu des filtres de  
méine poids. 

lJoiir la dessiccation du précipité de  phosphoniolybdate, on  
peut opérer à 10O0, e t  l'on doit éviter l'absorption de  l'humidité. 

On peut suivre le procéid6 indiqué par  M. Chesneau, consistant 
à re.cueiliir le précipité par  décantation sèche et  h le porter A 
400-450°, p o ~ l r  le transformer en phosphomolybdate hleu. 

On sait que l'arsenic précipite également avec le phosphore, 
m i i s  iiioiris f;icil[irrie~it; ccpe~idaiit  M. Goutal a. signal8 des sur- 
chiii.g(:s diins le p h ~ s p l i o m ~ l ~ l ) d i i t ~  d'ainiiioni;iqiie foriné en pré- 
sence de I'arscriic. I'iir la seconde précipitation, hl. Chesrieau 
kliinine l'arsenic. Nous avons proposé l'eniploi du  cilrate d'am- 
moniaque pour obtenir le méine résultat. C'est grSce & l'ernploi 
de ce sel que nous avons pu rCgiilariser In précipitation du phos- 
phoinolgbrlate d'ammoniaque h formule constante. Mais il faut  
o p t r e r  au  bain-marie 1000 et  avec des proportions déterminées 
de citrate pour chüque cas. 

Pour  les dosages du phosphore dans  les fontes, fers et aciers, 
quelques essais nous ont  rnontr6 que l'emploi de ce sel peut 
rendre aussi le même service ; mais ces essais ne  sont pas assez 
nombreux pour nous permettre d e  fixer le volume de réactif A 
employer, dans Ics conditions q u e  M. Chesncau a s i  bien détail- 
lées, pour avoir tout le phosphore. 

$1. Chesneau a constaté que les cristaux de  phosphomolybdate 
fornids a u  sein d'une liqueur contenant du  citrate d'ammoniaque 
sont  plus purs  q u e  ceux formés en présence du  nitrate ; mais il a 

rernarqué qu'il reste eri solution au moins O riiilligr.2 de phos- 
phore,  ce qui n'est rien pour des  dosages d'acide ptiosphorique, 
mEme diins une terre, et absolument sans  influence pour le 
dosage d e  l'acide ptiosphorique dans les engrais, dosage dans  
lequel le poids de phosphoinolybdate dépasse 2 et m h e  2 g r .  

Toutefois, nous pensons que, s i  M. Chesneau avait procéd6 à 
quelques expériences, il serait parvenu h. préciser la quantité d e  

itrate d'ammoniaque nécessaire pour obtenir à la fois la pureté 
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des cristaux et l a  précipitation complète, avec élirninatiun de 
l'influence de l'arsenic. 

En résurri6, le dosage de l'acide phosphorique par  la pesée du  
phosphorriolybdate d'ammoniaque, en suivant les indications que  
nous avons donnkes depuis près  d e  vingt  a n s  pour obtenir en u n e  
seule précipitation le phosphn~nolyhdnte pur .  fournit d'excel- 
lents rksultats pour les analyses d'engrais,  de  terres, etc, et nos 
études on1 éli: pleinenieril. corifirrrii':es tliins ces derniers temps 
par M. Graftiau. Blais, pour  le dos;ige du  ptiosphore daris Ics 
fontes, fers et aciers,  e n  présence d'un grand excés d e  fer, et 
pour des dosages qui réclament une très grantif: prkcision, ainsi 
que pour ceux où l'on se trouve en pr6sence de trBs faibles pro- 
portions de phosphore, la méthode de  hi.  Chesneau permet d'oh- 
tenir des résultüts absolument exacts. , 

Etode cimyoneopiqne d o  vin ; r~ppnrC t i c s  pninlirr 
cryoneopiyoes aiin degrés ~lennliquerr, 

Ayant entrepris l'étude cryoscopique du v in  dans le but de 
caractkriser le mouillage et le vinage de c e  liquide, je  dus vite 
reconnaître que  la recherche de ces fraudes Bchappe à ce inodc 
d'investigation. 

Cette étude m e  montra cependant que la  cryoscopie d u  vin 
ktait intéressante à un  autre  point de vue. Rapprochant les points 
cryoscopiques obtenus des degrés alcooliques corrcspondonte, 
je coristatüi qu'il existait, entre ces deux données, i i r i  r.i~ppor.1 ne 
variant que dans  des limites peu étendues e t  que la constiince de  
ce rapport permettait de concevoir le dosage de l'alcool p a r  
cryoscopie. C'est ce mode de  dosage que je vais décrire rnpide- 
ment. 

1,'appareil ernployC ressemlile au cryciscope de Winte r  pour 
l'analyse des laits ( 2 ) .  11 se  compose d'un tube de Violette, dans  
lequel se meut, en guise d'agitateur, u n  fil de  platine enroulé en 
spirale B sa partie inférieure ; un therrriomètrc au c i n q u a r i t i h e  
de  degré occope l'axe du  tube.  

L'opQation consiste à introduire 25 cc. de  vin dans l'appareil 
et à porter le tout dans un melange de glace et  de  sel à une tempé- 
rature de - 6 à - 70. La rnanoeiivre de  l'agitateur rhpartit  d'une 
façon uniforme l'action rofrigérante ; on voit le thermométre des- 
cendre progressivement, dépasser le point de  congélation du  

( 1 )  Winter, Revue internationale des falsifîcntions, i904. 
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liquide, puis remonter brusquement et s'arrêter au point cryos- 
copique cherché. 

Les rSsultats fournis par cet appareil sont, la vérité, un peu 
forts (de 3 à 4 p .  100), l'action réfrigérante s'exerçant d'une 
façon plus brutale que dans des appareils de précision ; ils sont 
nkanmoins suffisants en pratique. 

Le tableau suivant donne quelques points cryoscopiques ainsi 
obtenus : 

Poinl  
ryoscopique 

A 

degres 
- 5,60 
- 5.18 
- 5,17 
- 5,OO 
- 4,78 
- 4,65 
- 4,41 
- 4,41 
- 4.41 
- 4.37 
- 4,3G 
- 4.33 - 4,15 
- 4, lB 
- 3, i 3  
- 4 ,os  
- 4 , i o  
- &,O2 
- 4,94 
- 3,75 
- 3 , 7 i  
- 3,74 
- 3.70 - 3.70 
- 3,28 
- 2,95 
- e, sr 

Degré 
alcoolique 
Blalligand 

a? 

degrés 
12.3 
11. n 
11.2 
11,3 
11,3 
in ,  5 
10, O 
10, O 
10.2 
10 , i  
i0,2 
9 , 9  
9,8 
9,6 
935 
9 , s  
9.3 
9 , 3  
8 , 8  
8.9 
8,8 
8,s  
8,3 
8,2 
7,7 
6.2 

- 
- 

- 

Rapport 
A 
- 
do 

- 
0.46 
O, 46 
O,46 
O, 44 
O,42 
0,44 
0,44 
0.44 
0,43 
O ,  43 
O, 43 
0,43 
O, 42 
u,43 
O, 43 
O,43 
O. 43 
O ,  43 
O, 45 
O, 42 
O ,  43 
O, 44 
O, 44 
0,45 
O, 43 
O, 47 
O,47 

Valeur moyenne du  rapport  = 0,438. 
-- - 

C 

, 

- -- - 

Extrait 

- 
rammea 

24, O 
27, O 
,?Fi, O 
23, O 
20,8 
18. O 
20.4 
- 

22, O 
16,4 
20, i 
20.8 - 
i 9 , l  

- 
18.3 - 
1 4 , l  - 
i6,Z 
1 6 , i  
16,4 
46,5 
i6 ,4  

- 

II ressort de ces chiffres que les points cryoscopiques observés 
varient d'un vin à l'autre. C'est, d'ailleurs, une loi générale qui 
k g i t  les sucs vPg6t.aux ou leurs d6rivi:s et qui les distingue des 
produits d'origine animale, tels que le lait, le sang ou autres 
h~imeurs ,  dont les points d e  congélation sont, au contraire, 
remarquablement constants. 

Si 1'011 compare les points cryoscopiques A obtenus aux degrés 
alcooliques do des vins correspondants, on est frappé de ce fait 

No  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15  
1 G  
1.7 
18 
19 
40 
21 
22 

2 3  
.. 24 

26 
26 
27 

. D e s i ~ n a t i o n  des vins 

-- 
Aude rouge . . . . 
Vin rosk 1907. . . . 
Vin rose 1907. . . . 
Narbonne 4907 . . . . 
Limoux 4907 . . . . 
Vin rouge i9O7 . . . 
Aiide l907 .  . . . . 
Bordeaux vieux . . . 
Saint-Georges 1907 . . 
Hérault l9O7 . . . . 
Limoux 1907 . . . . 
Aude 1907. . . . . 
Coupage 4907. . . . 
HBrault 1906 . . . . 
Gignac 1908 . . . . 
Gignac 1908 . . . . 
Bédarieux i907 . . . 
Gignac 1908 . . . 
Bbdarieux 190j  . . . 
Hkrault 1908 . . . . 
Bedarieux l907 . . . 
Bbdarieux i9Oi . . . 
Luuel 1907. . . . . 
HBrault 1807 . . . . 
Lunel 1907. . . . 
Petit Bouechet l ~ b 8  . .. 
Aramon 1908 . . : . 
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h 
que le rapport - de  ces deux quantités ne varie que dans  dcs 

do 
limites très rcstreintes ; ses valeurs e x t r h e s  sont,  en effet, de  
0,42 et  0,47 et  restent,  dans la majorit8 des cas, trés voisines du  
chifrre de O,&. 

Les déterminations ci-dessus portent I:i valeur moyenne de ce 
rapport à 0,438. 

Remarquons q u e  les vins précédents sont variés comme ori- 
gine, cornme nature et  comme Age ; qu'il s'agit de vins dont 
l'alcool est compris entre 50 et  12" et  l'extrait entre  14 et 27 gr .  

Ces essais etaient termines lorsque j'eus connaissance de  déter- 
minations cryoscopiques effectuées jadis par  Itiioult (1) .  Dans 
chacune do ses expériences, on peut calculer les valeurs d u  rap- 

A 
port - , et  le tableau suivant  rend compte des résultats obtenus. 

do 

Valeurs trouvees par Raoult 

Comme or1 le voit, c'es1 lou,jours à des valeurs voisines d e  0,46 
A 

qu'on est conduit. La valeur moyenne du rapport  - , d a n s  les 
do 

exphiences de R;milt,, est de  0,436!  chifrre extrémement voisin 
de celui que j'ai moi-rriErne obtenu. L'origine difrérente des vins 
sur lesquels a o p h 6  Ilnoiill et l'emploi d'un appareil aulre que 
celui employé p a r  moi coiifirmenl encore I'iiitérSt de  ce rnppro- 
cheiiien t . 

En sornrne, il semble qu'il y ait  un rapport constant ent,re le 
point cryoscopique d'un vin et son degré alcoolique, d'où l'on 
doit conclure que  l'alcool exerce une influence prCpondérant,e 

(1) RAOULT, Comptes rendus, t. XC, p. 865. 11 s'agit de dBlerminations 
faites b l'aide de son cryoscope de modèle sirnplilie. 
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sur le point de congélation du vin. On pourrait cependant s'éton- 
ner a priori que de forts extraits, tels que ceux de 28 et 30 gr. 
ne manifestent pas leur présence d'une füçon plus marquée. II 
n'en est rien ; et, à lin point de vue difrkrent, mais qui n'est pas 
sans rapport avec le précédent, on peut remarquer que, depuis 
longtemps, les méthodes éhullioscopiques ont montré que l'ex- 
trait exerce une action égdenient nkgligeable sur le point d'C- 
bullition des vins. 

Conclusions. - II résulte des fails précedents que la méthode 
cryoscopique peut servir, dans Lien des cas, déterminer, avec 
une approximation suffisante, le degr4 alcoolique d'un vin. II 
suffit de diviser par 0,44 les points cryoscopiques obtenus. 

Cette méthode, appliquée aux échantillons ci-dessus, donne 
les résultats suivants ; 

Dans un quart des cas, les différences avec les méthodes usuel- 
les de dosage de l'alcool sont nulles. 

Dans plus de la rnoiti6, elles sont inférieures à 002. 
Pour les autres cas, elles atteignent 003, plus rarement 004 

et 005, qu'elle ne dépasse jamais. 
La méthode cryoscopique offre l'avantage d'étre rapide et de 

n'altérer en rien la prise d'essai, qui peut servir à d'autkes op6- 
rations. 

B&actlon colorée de la colophane et recherche 
de cette snhstmnee dans qorlqoen mas de Palslfi- 
eatlon, 

Par M. P.  FCEHSTRH, 

Pharmacien de la Marine. 

En effectuant la recherche de très petitcs quantités d'huile de 
rksine dans les huiles minérales, j'ai eu l'occasion de me servir 
du réactif dYHalphen ( I ) ,  qui se compose : 

i acide phénique, 1 volume. 
d'une solution A 

tétrachlorure de carhone, 2 volumes. 
brome, 1 volume. 

et d'une solution B ttXrachlorure de cai+orie, 4. voluiiies. 

En suivant la technique inrliqnée par BI. Htilpht:ri, on oblierit 
nne l~elle colorütion violette avec l'huile de résine. 

Ayant eu à rechercher en mérne temps la colophane dans 
certains produits oil elle peut &Ire fraudiileuseinent introduite, 

(1) Voir Annales de chtmie analytique, 1903, p. 9. 
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j'eus I'idSe, é tant  donné que l'huile de résine dérive de  la colo- 
phane et qu'il y a entre  elles d e  grandes analogies de  composi- 
tion chiinique, ainsi que  Tscliirch l'a démontré, d'appliquer le 
réactif d'Halphen la  recherche de  la colophane. 

IAorsqu'on traite quelques parcelles d e  colophane pulv4risi.e 
par  2 cc. d u  réactif A d a n s  une  capsule de  23 h 50 cc.  e t  qu'on 
mouille l e s  parois de  la capsule avec cette solution, on voit se 
produire, en approchant. la rCactif R, une magnifique coloration 
bleue à l'endroit OU tombent les vapeurs de brome. La colora- 
tion passe au  violet si l'on continue h faire agir  les vapeurs de 
bromc. En tous cas, la coloration est bien différente de  celle que 
doririerit les huiles de  résirie, corrime on peut s'en assurer e n  
effcctunnt parallèlenient les deux réaclions ; avecl 'huile de résine, 
en d't'et, la première coloration que donnent sur  les bords de la 
capsule les vapeurs de brome est violette, tandis qu'avec la colo- 
phane,  elle est nettement bleue. 

Cette réaction est d'une extr&me sensibilitb et permet  de  d k e -  
ler des traces de  colophane. Mais, dans  la plupart  des cas, il est 
nécessaire d'isoler l a  colophane a u  moyen d'un dissolvant appro- 
prié, car  la réaction peut être nlasquEe p a r  d'autres matières 
organiques. 

1iecherc:ie de la risille dans les savons. - Beaucoup de  savons 
renferment de  la rEsine à l'état de  résinates. Les savons mous, 
par  exemple, en contiennent presque toujours, et cette niatiére 
n'est pas  considérée cornme frauduleusenient introduite. Il n'en 
est pas de méme pour les savons blancs, dans lesquels la pr6- 
sence de  ln rhsine est interdite par  certains cahiers des  charges. 

D'après certains traites, la recherche de la  résine peut être 
effectuée en se  servant du rkactif de  Liebermann-Storch (S0411B et  
anhydride acétique) ; on  peut opérer la rEaction sur  le savon lui- 
mSrrie, niais alors elle i l i a q u e  de sensibilité; si la résine est en 
trhs faible proportion, elle se  trouve noyée a u  milieu d'une 
grande masse de savon, e t  il est alors dificile de percevoir la 
coloration violelte caractéristique. La rkaction est plus sensible 
en opérant s u r  les acides gras ; mais, méme sous cette dernihre 
forme, elle est moins sensible qiie 1:~ réaction que j'indique 
ci-dessus, 

On opEre en premier lieu coinriic dans la inéthode de  Griner et 
Szilazi ; on dissout u n  peu de savon dans l'alcool à 800 ; aprEs 
dissolution compli:te, on précipite par  une  solution de chlorure 
de calciiirn dans  l'alcool; il restc, e n  solution du  rbsinale de 
chaux et un peu d'oléate de chaux;  on filtre; le Liltraluin est aci- 
dulé p a r  quelques s o ~ i t t e s  d'AGI, qui  lihEre la résine de sa  cornbi- 
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naison caldque, et é v a p o ~ t :  dans urie capa~ile .  C'est Sur le rtSsidu 
qu'on effectue la réaction ci-dessus. On dPcèle par  ce moyen des 
traces de résine. 

Recherche de /a rolophnnp dans la gomme laque. 11 arr ive assez 
souvent  qu'on fraiide la gomme laque blonde en In fondant avec 
une certaine quantité de  colophane. 

Je ne passe pas en revue les divers procédés qui ont été iridi- 
qués pour l a  recherche de cettc falsification, car aucun ne m'a 
doun6 satisfaction. 

Voici la technique B laqnelle je m e  m i s  nrrkté : on broie fine- 
ment  dans un  mortier avec dn sal)le 2 g r .  de goiiirrie I:iqut? ; 
lorsque la pulvérisation est coiiipli~te, on niet la poudre dans 
u n  récipient. avec 10 B 25cc. d'éther, e t  on laisse en contact 
ü froid pendant  5 à 10 iiiiriutes, en agitant de temps eri temps ; 
on filtre e t  l'on évapore le filtratuin ; on efîectne alors la réaction 
s u r  le résidu. 

Essai de l a ~ é s i n e  de jnlap. = La résine de  jalnp est quelque- 
fois additionnée de colophane ou de résilie de  g ï a c  en poudre. 

M .  Deer (2) a indiquk le procédé suivanl pour la reclierche de  
cette falsification : on dissout Ogr.20 de résine dans l'acide 
acétique; on ajoute à cette solution I goutte de SOYI-1" qui  donne 
u n e  coloration rose en présence de la colophane et verte en prk- 
sence de la résine de gaïac. Je n'ai obtenu p a r  ce procédé que  
des résultats peu nets, S06H2 colorant toujours la solution, inCine 
lorsque la  r&sine de  jalap est pure. 

J'ernploie le procédÉ suivant ,  qui m'a periiiis de  déceler 
1 p. 100 de colophane clans la résine de jalap. 

J e  traite une certaine quant i té  de  rEsine (Ogr 20 ou Ogr.50) 
p a r  quelques W. d e  ligroïne ; au bout de quelques instants de 
contact, je  filtre et j'évapore ; sur  le résidu, j'elt'ectue la  rkaction 
el., si  la résine de jalap contenait seulenlent 2 à 2 p.  100 de  colo- 
phane,  j'obtiens sur  les hords de In capsule u n e  coloration bleue 
très riette. 

Pour reconnaître la présence de  l a  rPisine de gaïac, m6me en 
faible proportion, je dissous d a n s  une  capsule un  peu de  résine h 
l'aide de quelques gouttes d'acide acétique o u  mieux d 'anhydride 
acétique ; je répands cettc solution s u r  les parois, et je fais tomber 
des vapeurs de  l~rorne en rne servant  d u  réactif U de IIalpheri ; 
J1obtiens, dans le cas de  larbsine de gaïac, une rnngnifiqua colora- 
tion bleue, passant au vert par  u n  excès de  brome. 

Je  viens d'indiquer quelques procédés de recherche de la colo- 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1908, p.  356 .  
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phane dans  diverses subslances par  une riactioncolorée très sen-, 
&le. Pour  appliquer celte réaction dans d'autres cas qui peuvent. 
seprésenter,  chacun pourra  se créer facilement une  méthode pour 
isoler la colophane. J e  n'ai voulu doniier que des exemples, sans 
examiner tous les cas posaiides. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRAAÇAISCS 

Beclierelie et dosage dos nitrates et des ultrites 
cinus ~ ' C ? A U .  - M .  TARLTTEAU (Archives medicuZes d'Angers 
du 20 septembre 1908). - Trois cas peuvent se prksenter lors- 
qu'on se trouve en prksence d'une ean contenant des composks 
nitrés : il y a lieu, soit de  rechercher e t  de doser en bloc; lea, 
nitrates e t  les nitrites, soit de  rechercher et  de  doser. skpar6-, 
ment les nitrites. Vuand à. la recherche et  a u  dosage des nitrates 
seuls, on n'a que  très rarement  besoin d'y recourir. 

10 Recherche et  dosuge des ~~irrntes et des nitrites. - Les rSac- 
tifs communs a u x  nitrates et  a u x  nitrites sont : i 0  le sulfate d e  
diphénylarnine, dont  quelques gouttes, en présence d'une goutte 
ou deux de l'eau à essayer et de  1 cc. de SO'H" donnent une.cou- 
leur bleue se dégradantvers  le jaune si la solution n'est ,pas suf- 
fisamment étendue; 2 V e  - carbazol ou diphénylbne-imirie, qu i  
donne une coloration bleu-verdâtre; 3 O  la brucine, qui  donne une  
coloration rouge fugace; 40 le réactifde Grandval et Lajoux, corn-. 
posé de  S0"112 additionné d e  7 p. 100 de  phénol. , - 

Pour essayer une  eau avec ce dernier réactif, on en prend une  
goutte, qu'on met  en contact avec 1 cc. de  réactif;  on ajoute 
ensuite d e  l'eau pour  Faire 8 à 10 cc., el I'on sursature par  l'arn- 
inoniaque ; il se produit u n  picrate d'arnrrioniaque qui  colore le 
l iqu ideen  jaune persistant.  

Pour doser les composés nitrés, si l'essai prScédent est positif, 
on opére de la manière suivante: on prend 10cc. d'une solution 
contenant 5 p. 100 de  nitrate de potasse; on les Svapore B sic- ,  
cité; après refroidisscrnent, on promène sur  le résidu 10 gouttes 
(lu réactif sulfo-phénique de  Grandval et Lajoux ; on ajoute un 
peu d'eau ; on sursature par  J'arnrnoniaque, e t  I'on dilue à si00 cc.; 
on prépare alors une série de 12 tubes, dans  le premier desquels 
on  introduit 50 cc. de la solution ainsi obtenue;  daris les autres, 
on introduit 40, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 cc. de la même 
solution. et l'on étend k 50 cc. le liauide contcnu dans les 11 der -  
niers tubes; or1 a alors une série de tubes contenarit des-liquides 
dont la c o d e u r  jaune décroît suivant la quantité desolution qu'on 
J "introduite; on opEre ensuite avec 10 cc. de l'eau à esGyer 
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coiiiine on a opéré avec les 10 cc. de solution de nitrate de potasse 
à 5 p. 100 ; o n  dilue h 50 cc. le liquide ainsi obtenu, qu'on intro- 
du i t  dans u n  tube de  même calibre que les  i 2  autres  tubes, et l'on 
compare la couleur avec celle des  liquides contenus d a n s  les 12 
tubes dont nous venons de parler.  

Si la coloration d u  liquide ohtenu en operant sur  l'eau à essayer 
est plus  foncée q u e  celle du  contenu d u  premier tube, on  dilue 
ce liquide d e  maniere B l 'amener au  volume de 500 cc., et l'on 
recommence la  comparaison a r e c  les liquides contenus dans  les 
12 tubes préparés ii cet effet. 

20 Reche~che  et & m y e  des ~ ~ i t r i f e s  seuls. - Les r6iictifs usités 
pour la recherche des nitrites sont : Iq ' an t ipyr ine ,  qui  donne, 
avec l'eau contenant des nitriles et additionnke d'acidc sulfuri- 
qu" une  coloration verte ou vert-bleiiâtre, due h l a  nitroso-anti- 
pyr ine ;  Z 0  le réactif de Griess (acide sulfanilique et  riaphtgl- 
amine), qui donne une coloration rouge nu contact des nitrites. 
Ce réactif est d'une t rop  grande sensibilité pour  pouvoir être 
employé;  3" l'acétate d'aniline: qu i  donne une coloration rouge 
à l'ébullition avec l'eau additionnée d e  SO'H'; 4 . O  le  chlorhy- 
drate  de métaphhyléne-diamine;  !Y l 'iodure de potassium ami- 
donné. 

M. Tabuteau donne la préférence ces deux derniers réac- 
t i fs .  

Pour  faire la recherche avec le chlorhydrate de métaphény- 
Iènd-diamine, on prend une  quantit6 d'eau variahlc selon s a  
teneur pi,ésumée en ni t r i te ;  on  l'additionne d e  5 gouttes de 
réactif (O gr. Ti0 de chlorhydrate de  métaphénylhe-diamine pour 
100 gr. d'eau) et de 5 cc. d e  SOqP a u  dixikrne; on agite ; on 
chauffe a u  bain-marie bouillant, e t  il se  produit une  coloration 
allant du jaune clair a u  jaune-brun, p a r  forrriation de  vCsuvine 
ou brun  de  Bismark. 

I'our faire le dosage de l'acide nitreux, on prend 10 cc. d'une 
solution titrée de  nitrite d'argent (Ogr.406 pour i l i tre d'eau), 
qu'on traite comme il est dit  ci-dessus par  le réactif à la métaphé- 
nyléne-diamine e t  SO'H" lorsque la  coloration est obtcnuc, on 
dilue d e  manière B porter le volume k 500 cc,; on prend 50  cc. 
d e  ce liauide dans u n  tuhe. e t  l'on introduit dans  11 autres tubes 
des cpantités du méme liquide progressivement décroissantes, en 
suivant  exactement le méme modus faciendi que pour la solution 
de  nitrate de potasse einployke pour le dosage des coinposés 
nitrés. On procède au  mérne mode de  comparaison que  celui 
indiqué ci-dessus. 

Si l'on effectue la réaction k froid, il faut attendre pen-  
dap t  vingt minutes avan t  de  comparer l'intensité des colora- 
tiohs. 

Pour  rechercher les nitrites avec l'iodure de potassium ami- 
donnP, on p r ~ n d  I O 0  cc. de l eau à essayer;  on l'additionne de 
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20 cc. d'AC1 au dixième et de 2 B 3 cc. d'einpois d'amidon ; l'acide 
nitreux est mis en liberté, et il se dégage de I'oxyg6ne ; on ajoute 
4 à 5 de carbonrite de potasse ; il se dEgage COI, qui chasse ? l'oxygene ; on ajoute 30 CC. de solution d'iodure de potassium ; 
au bout de cinq minutes, on titre à l'aide de l'hyposulfite de soude 
l'iode mis en liberté. 

llcmcCIons inicrochiiiilqnes de 1'rir.senlc appllca- 
bles cu niétlrche I&gde. - M .  DENIGES (Con~ptes rendus 
de I'AcndPmie des sciences du 5 octohre 1908). - M. DeniaCs a étu- 
di6 l'action du nitrate d'argeiit, qu'il emploie à l'état de liqueur 
acétique (solution à 3 p. 100 additionnée du dixitxne de son 
voluriie d'acide acétique pur) ou l'état de liqueur aniinoniacale 
(inéme solution additionnée du cinquième de son volume d'ain- 
moniaque sept ou huit fois normale). 

La technique du procédé consiste à operer, non pas sur une 
goutte plus ou moins concentree de solution arsenicale, ce qui 
donne un sel amorphe, mais sur le résidu sec que laisse une 
gouttelette de cette solution sur une lame porte-objet. Cette 
gouttelette ne doit pas s'étaler sur un diamètre dépassant 
5 niillirnètres et ne pas contenir plus de O milligr. 033 d'arsenic ; 
on l'évapore lentement, en passant la laine au-dessus de la 
flamme surbaissée d'une lampe S essence, de façon à ne chauffer 
que In zone annulaire ext&ieure concentrique la goutte ; 
lorsque celle-ci est réduite nu tiers de son diamétre primitif, on 
cesse de chauffer ; après refroidisseinent coinplet, on dépose au 
centre du résidu une gouttelette de réactif prélevée avec un 
petit agitateur ii hoiit arrondi, trempé seulement de quelques 
millirriètres daris le réactif; la goultelelle ne doit pas déborder 
le résidu fixé sur la lame de verre. Aprésun contact de 3 minutes 
environ, temps nécessaire pour que cesse la sursaturation, on 
examine In pr6paration au microscope, sans la recouvrir d'une 
lanielle. 

Avec le nitrate d'argent ammoniacal, on observe des cristaux 
rouges, hexagonaux ou rhoiribiques, parfois des tétraédres, q u i  
se conservent fort longtemps. 

.\vec le nitrate d'argixit acktique, on ol~lieiit des cristaux k 
trois branches, dérivés du dodécahdre rhomboïdal. 

Avec la mixture n~agn6sienne, les cristaux affectent la forme 
en X ou en feuilles de fougére, comme le phosphate aininoniaco- 
inagnésien. 

Pour l'identification des taches ou des anneaux d'arsenic, on les 
dissout dans quelques gouttes d'AzO"I concentre chaud ; on h a -  
pore avec précaution h peu près L siccit6,dans une petite capsule, 
au-dessus d'une faible flamine ; on ajoute encore quelques gout- 
tes d'acide, qu'on évapore de nouveau ; on repreud par 2 gouttes 
d'.AzOYI audixiPiiie en volume; on prend une gouttede cette solu- 
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tion, qu'on évapore sur une l a n e  de verre, coinme il a été dit 
ci-dessus, et l'on continiie I'opPration comme prbc6derniiicnt. On 
peut déceler ainsi rrioiris d'un millième de rnilligr. d'arsenic. 

Rénotion clc I ' l ia i le  d c  n 6 n a i i i e  - M. LALLirI'(Bullefan 
de la Socie'lé de pharmncie d p  B o r d ~ n i m  d e  jiiillet 1908) -M.  Labat 
a eu entre les ;nains un iichantillon d'huile (le sésairie qui, lors- 

qu 'on  l'additionnait de son volurno d'lICI, donnait une color n t' ion 
vcrte de l'acide en même tenips.qu'il se deposait un abondant 

'précipité -violacé ; l'acide coloré en vert présentait ilne hnnde 
d'absorption dans la résion rouge du spectre. Cette huile était 
incolore comme de l'eau. M .  Labat supposa qu'elle devait avoir 
Cté décolorée par l'action oxydante d'un réactif ou bien par l'as- 
tion de Fair ou de In lurniére. C'est ce que I'exp6ricnce déiiiontra; 
en mklangeant parties égales d'huile de sésaine el d'IilC1 et ajou- 
tant ensuite une goutte ou deux de solution de nitrite de soude 
au  milli6me, I'acides'est coloré cn vert, mais il ne s'est pas formé 
-de précipité. ~. 

Pour se rendre coiiipte de l'action de l'air, JI. Labat a exposé 
en plein soleil deux flacons d'huile de sésame, dont l'un &ait 
bouché, et l'autre débouché ; avec I'huile contenue dans Ic flacon 
débouché, la coloration vertk s'est produite au bout de cinq 
semaines ; au bout de prés de deux iiiois, la coloration verte de 
l'acidea bté accoinpagnée du précipité violet ; l'huile du flacon 

-bouché n'a donné qu'une légère coloration verte, incineau bout de 
- 4  mois. Ue plus, l'huile du flacon débouché s'est décolorée. 
- Dans une deuxième sBrie d'expérierices, M. Labat a exposE 
pendant trois mois des échantillo& d'huile de sésame et d'autres 
huiles (arachide et olive) h la double action de I'air et de la 

-lumière ; toutes ces huiles se sont dCcblorb_es, mais, avec l'huile 
:de sésarrie seule, BI. Lnbat a obtenu la coloration verte de l'acide 
et le prkcipité violet: ce phénomkne s'est produit au bout de 
trois semaines, tandis que rien de  sernblablc n'avait lieu avec 
les autres huiles ; une huile d'arachide contenant 5 p. 100 
d'huile de sésame a donné des traces de vert. 

Le phénomène se pruduit nioins rapidement si l'huile de 
sésame est exposiic à l'air dans l'obscurité cornplbte. 

Enfin, dans urie autre skrie d'expériences, M .  Lahat a opEr6 sur 
des Echaiitillons d'huile de sésarne conterius daus des flacoris 
bouchés, A l'abri de la luinière, mais exposes h l'action d'un tube 
contenant du radium. Aucun des échantillons n'a donné la 
réaction. 

Rechrrolict le  I ' l iol le  dc~éimiriue dmiw l'liiillecl'olive. 
- M. L.4BAT (Bulletin de in Société de phavmucie de Bordeuus de 
juillet 1908). - Le réactif de Fabris-Villavecchia(furfuro1 etlIC1) 
pcriiiet de  retrouier l'huile dc sésninednns l'huile d'olive. D'aprés 
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Van Eck, on peut remplacer le furfurol par  la vanilline ou I'hélio- 
tropine ; se!on M. Labat,  on peut aussi employer l'aldéhyde sali- 
cylique et sur tout  l'aldéhyde cinnamique, qui donne une belle 
coloration rouge-groseille de  HÇI. 

On a constaté que  certaines huiles d'olive donnent ln méme 
réaction ; nSaurrioiris, les teintes ne sont  pas  les mêmes avec 
l'huile d'olive et  avec l'huile de sésame. Avec la p ~ e m i é r e ,  l a  
coloration est rose-chair, tandis que celle fournie par  l'huile d e  
sésame est rouge franc ; de  plus, In coloration rose obtenue avec 
l'huile d'olive vire peu 5 peu a u  violacé, puis  a u  sépia, alors que 
la teinte due 2 l 'huile de sésame persiste souvent pendant plus de  
24 hcurcs. 

Si I'on veutacquérir  une  certitude plus complète, on a recours 
réacliî de Bellier ; ou  mélange volurries égaux (2 cc.) d'huile, 

d'AzO31I (il - 1,40) et de benzine saturée de  résorcine ; dans le 
cas où l'huile contient du  sésame, le mélange surnageant devient 
violet, en méine temps que l'acide se colore en vert. Or, aucune 
des huiles d'olives que BI. Lalint a eues entre les mains et qui don- 
naient une coloration rose avec le réactif de Fabris-Villavecchia 
n'a fourni d e  réaction positive avec le réactif de Bcllier. 

R u r  ICI r B ~ c t i t r n  de Pelteukoffer. - M. G. GUÉRIN 
(Journal de phni-ma& rt de chimie du 1 J juillet 1908). - Les sels 
biliaires (glycocholates e t  taurocho1;ites alcalins), en solution 
aqueuse, donnent, avec une parcelle de sucre et  un  grand excés 
de  S0'112 concentre, & la température de 70° environ, une colora- 
tion violette 011 pourpre, qui disparaît p a r  addition d'eau. Cette 
réaction, désignée sous le noin de  rr'ucliuri dr P e l t e r ~ o f f e r ,  est d u e  
a u  furfurol qui se forme p a r  l'action de SOTII' su r  le saccharose. 
E n  eflet, le-furfurol, en-solution aqueuse très étendue, donne 
une coloration rouge-pourpre avec les acidcs biliaires en milieu 
forternenl sulfurique et 2 une température supérieure k 60". 

Si I'on opEre avec une quantité notable de furfurol, au  lieu 
d'opérer s u r  une tracc de ce corps, la coloration obtenue est 
bleue. Cette coloration, dont  Ilintensitk est proportionnelle la 
quantité d'acides biliaires, est due exclusivement à l'acide chola- 
lique résultant du  dédoutilement des acides glyococholique et  
taurocholique . 

Si l'on prend dans u n  verre pied une petite quantité de  cet 
acide (ou de sels biliaires), qu 'on dissout avec i ou 2 cc d'alcool 
~ t l i ~ l i y u e ,  e l  si I'on ajoute ensuite 5 h 6 gouttes d'une solution 
aqueuse saturée d e  furfurol e t  2 B 3 cc. de SO'H2 concentré, il se  
forme irnmédiatcment une coloration bleue. 

Si l'on opère en solution aqueuse, il faut doubl&. le nombre de 
gouttes de furfurol pour obtenir la coloration bleue. 
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REVUE DES PUBLICATIONS 

Dorïnge de I'erote dans Ic? fer et I'ecicr. - JI. ri. S. DE 
OSA (Reu.  de mdtnll., 1908, p .  493). - Les procedt?s les plus  con- 
nus ne donnent pas des résultats alisolurnent concordants. Le plus 
employé est celui de Uoussingaiilt, qui consiste à dissnudre le fer 
dans IICl concentr6, en faisant passer un couinrit d'acide cürborii- 
que pour éviter l'oxydation d u  fer ; on cliaufre a u  coirimencenierit, 
et l'on fait bouillir à la fin de I'op6ration ; on dvapore l'excès 
d'HCl; on laisse refroidir ; on dilue avec l'eau distillée, Iiouillie 
pendant 2 heures s u r  la chaux  ; on verse la solution acide 
dans u n  ballon contenant un exci:s de chaux,  délay6e avec d e  
l'eau bouillie s u r  la chaux ; on bouche Ic, ballon, et on le refroidit 
aprEs chaque addition ; on distille ensuite 100cc. dans u n  
matras  contenant 10 cc. de SObH2 N/100. 

Le dosage calorimétrique par  le  réactif de  h'essler n'est pas  
suffisamment précis. 

Le dosage alcalimétrique, ingrne avec d u  tonrnesol soigneiise- 
ment préparé selon la méthode de Moore, est aussi à rejeter, le  
virage n'étant pas net. 

De meilleurs rksultats sont obtenus avec le dosage iodométri- 
que proposé par  H .  Tholander et  bas6 sur  la réaction suivante : 

KI03 + SKI + 3SObIIe = 3KPSO'  + 31' + 3 H 2 0  

AUX 2OOcc. distillés on ajoute quelques fragments d'iodure de  
po tass iu~n  et 2 à 2cc. d'une solution d'iodate de potassiurn h 
4 p .  100; l'excés de  SO'IIe met  en liberté une quant i té  correspon- 
dante d'iode, qu'on titre avec une  solution d'hyposulfite de soude 
N/100, en présence de  l'empois d'amidon cornine indicateur. 

L'erreur maxima est de  3 ,3  p .  100. 
Il-est essentiel de faire bouillir l'eau distillée s u r  l a  chaux. 

Sa  teneur en AzH3 devient alors négligeable (pour 400cc.,  on 
trouve une quant i te  d 'AzBhorrespondant  h Occ.l4--0cc.27 de 
SO'fIe N/ZOO. 

Pour doser AzHY contenu d a n s  IICl concentré servant Zi la dis- 
solution du  fer, on le dilue avec 200 cc. d'eau bouillie ; on ajoute 
62gr .  de chaux  délnyke dans 200cc. d'eau, et l'on distille; on 
recueille ainsi une quantité d'ammoniaque correspondant à 
Ogr.00008172 et 0gr.00005777 d'Az. 

Pour doser les nitrates que pourrait  contenir HC1, on a,joute du 
zinc a u  mélange alcalin aprks la première distillation, e t  I:on 
redistille 100 cc. de liquide. 

Gn morceau de  fer réduit eu copeaux a donné les chiffres sui- 
viints nprEs lavage & la benzine et dessiccation. 
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3gr.1448 donnent Ogr.0004428 d'azote = 0,0086 p. 200. 
5gr.2067 - Ogr.0003619 - = 0.0070 - 
Sgr,0830 - Ogr.0003107 - = 0,0062 - 

Comme il se pourrait  qu'en dissolvant le  fer dans HCI, l'azote 
contenu ne soit pas  intégralement converti en AzH3, mais peut- 
ètre partiellement en composés nitrés, on introduit d a n s  le bal- 
lon, aprés une premi&redistillation de90 cc. de  liquide, quelques 
p n i m e s  de zinc, e t  l'on distille de nouveau 90cc .  d a u s  u n  
inntras contenant IOcc. de SO~I I '  K/IOO. 

Pour prélever l'échantillon, on enroule 20 fois autour  d'une 
table un long fil du fer à analyser, et on le coupe p a r  morceaux 
de5  centim. de  longueur;  chaque paquet de 20 fils de 5 centim., 
représentant u n e  prise d'essai de  5 gr . ,  est nettoyé avec d u  papier 
émeri e t  conservé dans la benzine. 

L'auteur a essayé d'attaquer le fer par  divers autres réactifs : 
siilfiite double de  potassium et  de cuivre, soiifre, iode, subliin6. 
C'est ce dernier qui a fourni les meilleurs résxltats. 

Le fer et le sublimé sont chauffés e n  tube scellé au bain d'air 
H 3300environ, pepdant 20 heures ; on recueille le  gaz (HCI, CO2, 
0 , A z )  sur  le mercure;  les rl.sultnts sont trks grossiers. 

En résumé, In rriéthode de Boussingault peut rendre de bons 
services dans l'industrie pour  apprécier l'ordre d e  grandeur  de la 
proportion de  l'azote. P. T. 

Soiivclla iiiiiliorla (inor l e  tlrsmge du viinilcliiiiii 
rlnno Icn m e t e r s r .  - MM. B.-D CAMPBELL et  E.-L. WOOD- 
1IAMS ( J o i m  of an~eric. c h ~ m .  Society, 1908, p. 1.233) .  - S g r .  
de  l'acier ,Z examiner sont  dissous, dans une fiole de  250cc., pa r  
7rc.  de SO'II" étendu d e  J foi5 son volume d'eau. T,e rlsidii  inso- 
luble est séparé par le filtre, lavé à l'eau chande, calciné et traité 
par HFI pour éli~nine'  la silice; l e  filtratuinest Bvaporé e t  amené 
a u  volume de 50cc.  environ, puis on le sature d ' I I 3  ; enfin, on 
1'Pvapore d c  nouveau jusqu7à réduction Ii 35cc .  ; on laisse 
ensuile refroidir. Aucun crislal de sulfate ferreux ne doit se  sépa- 
rer k cette concentration. L a  liqueur obtenue dans  ces conditiôns 
est additionnée peu h peu,  e t  en agitant,  de  100cc. d'alcool ; le 
mClnnge obtenu est, aprés une derniRre agitation, abandonné à 
lui-niéirie pendant 5 à 20 niinutes ; le sulfate ferreux est alors 
précipité ; on le  recueille sur  un filtre, puis on le lave avec l'al- 
cool à 73' ; au  nouveau filtraturn on ajoute 100 cc. d'eau, puis 
15 & 20 cc. d'eau oxygénée; on porte A l'ébullition, afin d'oxyder 
la petite quantité d e  fer qui reste en solution ; finalement, on 
alcalinise légèrement la liqueur avec du  carbonate de  soude ; 
l'ébullition Btant maintenue pendant 10 b i 5  minutes, le précipité 
formé contient le vanadium, le fer, le chrome et le inanganése ; 
on le sépare par  filtration, et on le lave soigneusement avec une 
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solution de carbonale do soude k 0 , s  p.  100 ; ce prkcipité est cal- 
ciné et  réuni à la partie insoluble dont il a été parle plus h a u t  ; 
le tout est ensuite traité dans  u n  creuset par  5 gr. de  carbonate 
de  soude;  on fond le  mélange à 1s plus basse température possi- 
ble, puis on . jou te  0gr.3 2Ogr.4 de charbon en poudre. La fusion 
est alors maintenue pendant 10 minutes ; la masse fondue est 
traitée par  l'eau chaude ; le vanadium entre seul en solution i 
l'insoluble est skpar6 p a r  le filtre, lavé h l'eau chaude, et les fil- 
tralums rkunis sont additionnés de  1 3 0 ~ ~ .  de  SO'LI5Lendu de son 
volume d'eau, puis de 3 ou 4cc. d 'une solution de  perrnanga- 
nate de potasse h 3 p. 200 ; on porte à l'ébullition, en ajoutant de 
l'acide sulfureux jusqii'à ce que la permanganate soit transformk 
en sulfate manganeux et que la solulion prenne une coloratiori 
bleue ; on h a p o r e  jusqu'à apparition d e  fuinées blanches ; on 
laisse refroidir ; on ajoute- de l'eau de  maniEre à obtenir un 
volume d'environ 60 cc. ; on porte la solution à une température 
d'environ 50°, et l'on titre avec Urie solution de permanganate 
N/SO ; 2 cc. de celle-ci correspond A 0,00256 de  vanadium. 

, Un bon essai qualitatif pour la recherche d u  vniiadiuin con- 
siste fondre avec du carhonate d e  soude l'insoluble obtenu 
conirne il a été di t  plus hau t  et dCbitrrassé de silice ; le produit 
fondu est traité parl 'eau, puis acidifié p a r  AzO" ; si l'on ajoute 
alors de  l'eau oxygénée, il se produit une  coloration rose foncé 
qui caractérise le vanadium. 

La moitié du  vanadium contenu d a n s  un acier reste gén4raie- 
inent dans le résidu insoluble provenant de l'attaque par  SO'H'. 

II. C .  

Dostige dia vauadiuiii, clin iiiolyl1ilt5iic, du cliroaiie 
et  du uickcl claiia Ica aclers. - hl. A .  BLAI1-l (Joui . .  of 
amer. chmn. Society, 1908, p.  1330). - On dissout 2 gr.  de 
l'échantillon dans AzO3II, avec addition d'tlC1 si cela est néceç- 
saire ; on évapore à siccité ; on redissout dans IICI, puis  on con- 
centre jusqu'à consistance sirupeuse ; on dilue avec un  peu d'HG1 
( D  = 2,1) ; la solution, transvasée dans  un entonnoir à sépara- 

- tion, est traitée p a r  80cc.  d'éther ordinaire ; on agite vigoureu- 
sement pendant 1/2 minute ; on ddcante la solution acide après 
séparation de l'éther, e t  on la traite denouveau par  30cc. d 'é ther  
d j n s  u n  secondentonnoir (1) ; finalement la solution acide, ainsi 
traitée par  l'lither, est évaporhe presque siccité ; on y a.joute 
A z 0 3 H  e n  excès; onévapore pour chasser HCI ; on traite le résidu 
p a r  20 cc. d'eau chaude ; on ajoute d e  l'acide sulfureux pour 
réduire l'acide chromique qui aurai t  pu se former ; on porte  k 
l'ébullition et  l 'on verse lentement la solution chaude dans une  

. (1 Ce traitement par l'éther a pour but  d'enlever la plus grande partie 
d u  jrr e l  Ii lolal i lh du rnolybdkne. 
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quantité suffisante de  solutiori de soude caustique à 10 p. 100 
Fgalement bouillante, e t  en agitant fortement ; l'ébullition est  
maintenue pendant quelques minutes ; on love sur  u n  filtre le 
précipith ohtenii, jusqu'à ce que le filtratum ai t  un  volurne de 
300cc. environ : ce précipith contient les oxydes de chrome, de  
nickel, de fer, avec la  plus grande partie du  mangariPse e t  du 
cuivré que contenait l'acier h examiner. Le filtratum contient 
le vanadium, un  peu d e  silice et d'aliimine provenant de la solu- 
tion de soude et &elquefois uri peu de  chr&irie ; on acidifie légé- 
rement ce filtratum par  addition d'(ï;OS étendu ; puis on alcali- 
nise Mgèrement par  quelques gouttes d e  solut,ion de soude ; on 
porte le  liquide & l'ébullition, puis on filtre ; la petite quantité de  
chrome est alors précipi t i i  ; le filtratum. porte l'ébullition, est 
acidifié par  l'acide ncEtique, puis additionn6 d'une solution de  
nitrate de plomb :2 20 p.  200 ; le prCcipitC de  vanadate  de plomb 
obtenu est séparé par  le filtre, lavé à l'eau chaude et  dissous dans 
[ICI ; la solution ainsi ohtenue est évaporée jusqu'à siccité ; le  
résidu est additionnb de  50cc. d'JTC1 ; on évapore ; on  ajoute au 
résidu 20 cc. de S O T '  concentri.,. puis on continue l'évaporation 
jusqu'k apparition de fumées blanches ; on laisse refroidir ; on 
reprend p a r  230ec. d'eau ; on porte & 60-700. et l'on titre le vana- 
dium avec une solution type de permanganate d e  potasse ; on éva- 
lue le résultat en Fe, et,  sachant que V'04 est converti en V 2 0 b ,  
il suffit de multiplier par  0,9137 pour avoir Vd. 

Les deux précipités obtenus p a r  l'action de la soude caustique 
sont rhunis et fondus avec un i&iange de carbonate de  soude et  
de  nitrate de potasse ; la masse fondue, traitée par  I'eau, laisse 
corrirue insoluble le riickel, le cuivre, le fer et une  partie d u  rriari- 
gnnése, tandis que la solution contient le chrome et l 'autre partie 
du manzanèse : on filtre : le filtratum est additionné de nitrate " 
d'ammonium en quantité suffisante pour transformer les sels de 
sodium en nitrates ; on évapore à un  petit volume, en a,joutant 
goutte B goutte de  l'ammoniaque de temps en temps ; on dilue à 
50cc. environ ; on porte à l 'ébullition; on filtre, et on lave à 
l'eau chaude ; le prPripité formé dans ces conditions est r,onstitué 
par  le m:mganése et un  peu de silice et d'alurriine provenant des 
rkactifs ; on fait  bouillir le filtratum pour chasser l'ammoniaque, 
et, par addition d'acide sulfureux, on réduit l'acide chromique ; 
on  ajoute de l'aininoninque, qui  p r k i p i t e  le sesr~uioxyde de 
chrome, qu'on jette s u r  uri filtre et qu'on lave ; d u  poids de Cr203  
obtenu on déduit Cr .  

Les oxydes insolubles provenant de  l 'attaque précédente au  
moyen du rarhonate de soude et du  nitrate de  potasse sont dis- 
sous dans HCI ; le cuivre est précipitb par  HSS, et le nickel est 
dosé électrolytiquement. 

Les deux solutions éthérées obtenues en premier lieu contien- 
nent le fer et le  molybdSne ; on les traite par  I'eau, e t  l'on h a -  
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pore la solution aqueuse en présence de ZOcc. de S0411a jusqu'h 
apparition de fumées blanches ; après refroidissement, la masse 
résiduaire est traitée par i0Occ. d'eau, puis additionnée d'un 
excès de bisulfite d'ammoniaque ; on fait bouillir pour chasser 
les dernières traces d'acide sulfureux ; la solution froide est alors 
saturee d'IIgS dans une fiole résistante ; celle-ci est bouchee et 
p1aci.e sur un bain-marie pendant plusieurs heures ; le sulfure de 
rnolybdène ainsi obtenu est filtré dans un creuset de Gooch, lavé 
d'abord avec SO5II3 dilué, puis avec de l'alcool, et finalement cal- 
ciné jusqu'à poids constant et transformation en 31003 de couleur 
blanc bleuâtre ; l'acide inolybdique ainsi obtenu est dissous par 
l'ammoniaque diluée dans le creuset de Gooch même ; on lave, 
puis on cxlcine, et l'on pèse la petite porlion d'oxyde de fer qui 
reste dans ces conditions et qui est toujours entraînée par le sul- 
fure de molybdéne ; on la deduit du poids de molybdène obtenu 
par la première pesbe. II. C. 

Aiiillyrsei t i e n  aiincnts. - M. R. GRIMM (Tol~industrie Zei- 
lung (Reu. met.), 1908, p. 174). - En raison d'un contrat conte- 
nant une limite de 4 p. 100 en peroxyde de fer, une fabrique alle- 
mande a fait procéder,d:ins divers Inboratoiresofficiels, à l'analyse 
de son ciment,. Les procédés employés ont kt6 les suivants : 

Lnboratoire de Berlin. - Dosage pondéral de FeP03 par KOII 
(solution chlorhydrique) dans une capsule de platine. Alumine 
par différence. 

Lnboratoire de Wiesbaden. - Ilésagrégation par SO'IP, reprise 
par l'eau et un peu ~1'11~1. Précipitation du fer par le sulfhgdrate 
d'aminoniurn, aprés addition d'AzI13 et d'acide tartrique. Redis- 
solution du sulfure de fer dans 1lCI avec un peu tl'AzOW et préci- 
pitation par AzH3 ; pesée de Fe":'. lléterrnination et déduction 
de la silice. 

Laboratoire de Paris. - Comme Wiesbaden, pondéralement. 
Lnboratoire de Madrid. - hlkthode de Margueritte au perrnan- 

ganate de polassiurri, avec dosage eu triple (!). Contrûle par 
séparation électrolytique du fer (!), dissolution dans FICI, préci- 
pitation par KOH et pesée (entrainement d'alcülis coinrne Berlin). 

Lnborntoiw de Zurich. - Douhle précipitation par AzH3, redis- 
solution dans HCI. Sur la moitiS, précipitation pxr AzH3 et pesée ; 
désagrégation par SO'iP, dissolution dans IICI, rédiictioii par 
HZS, expulsion de ce dernier par un courant de CO" filtration du 
soufre et titrage au permanganate de potassium (titré 31 l'oxalüte 
de soude). Sur l'autre moitié, r6tluction directe par H5S en solu- 
tion dans IICI, traitcrncnt cornine ci -dessus et titrage au pcrman- 
gailate de potassium. 

Laborakrire de ln fabrique de çirtmt. - Dissolution dans SObIIa 
étendu pour un premier dosage, dans le bisulfate de potassium 
pour un deuxième, véduction des drux liqucurs par le zinc, et 
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l i trage an permanganate de  potassium (titrF: par l'oxalate d e  
soude, l'acide oxalique subliiri8 et le fil de clavecin). 

Voici les résultats obtenus coinpariitiveinent dans ces divers 
laboratoires : 

Insoluble. 
SiO* . . 
FoW3 . . 
A l Y 0 3  . . 
Ca0 . . 
Mg0 . . 
so3. . . 
S . .  . 
Pertes . , 

Paris I I I  Madrid Zurich Fabriquc 

- - 
Ecart 
max. 

1)usagc vnlorut5triqoe de  I'aciclltt5 libre en prk- 
sence du eimivre et des autres él&niciits métalliqnen 
(Ind. quivz., suivant Cherri. News., 1908, p. 218). - L a  méthode 
de dosage est bas& s u r  les faits suivants : i 0  les bicarbonates de 
cuivre, de zinc, d e  fer, etc., sont légèrement solubles, et leurs 
solutions sont neutres a u  méthylorange, tandis que le bicarbo- 
nate de soude est fortement alcalin à cet indicateur. 
Y La coloration rouge d'une solution acide de  méthylorange et  

la coiileur bleue d'une solution de  sulfate d e  cuivre sont cornplé- 
rneritaires, et, lorsqu'on les m é l a r i ~ e  en proportiuns convenables, 
on obtient un liquide presque incolore. 

P a r  exemple, si, $ 100cc. d'une solution de  sulfate de cuivre 
pur  à 3 p. 100, on ajoute 4 gouttes d'une solution de  m6thyl- 
orange Ogr.5 p a r  litre, on a une coloration jaune-verditre. Si 
l'on ajoute 2 gouttes de  S 0 4 W  Nj2, la solution devient incolore. 
Une nouvelle goutte donne u n e  coloration rose, tandis qu'une 
goutte de  bicarbonate de soude N/2 donne une couleur verie. 

Cette réaction permet de  doser l'acide libre dans les solutions 
de sulfate de cuivre, mSme lorsqu'elles contiennent de  fortes pro- 
portions de sulfate de  nickel, de fer ou de zinc. 

Mode opératoire. - On prend 3 g r .  de sulfate de cuivre cristal- 
lisé, qu'on introduit dans  un  vase conique ; o n  les dissout dans 
100 cc. d'eau distillée ; on ajoute 4 gouttes d e  inéthylorange. 
S'il se produit une coloration rose, on  dose la proportion d'acide 
libre avec une solution du  bicarbonate de soude N/2, qu'on ajoute 
jusqu'h décoloration. 

Si, a u  contraire, la coloration produite est verte, on titre avec 
une solution S04H2 Ni2, qu'on ajoute jiisqu'h décoloration. 

Le dosage de l'acidité libre est exact, pa r  cette méthode, h 0,04 
p. 100. P. T, 
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Destrnctioii des ci-eusctu tle plmtinc ( h d .  yuhicrc, sui- 
vant Zeits.  f. anqew. Chemie, 1908, p. 206). - L'usage des creu- 
sets et des capsules de platine dans lesquels se font des fusions, 
des calcinations ou des coinl-iustions exige quelques précautions. 

Par exernple, la fialtirrie d'un bec Bunsen contient de l'hydro- 
@ne, qui peut passer à travers le platine chauffé au rouge. 

Si, d'autre part, dans l'intérieur du creuset, il existe un corps 
réductible par l'hydrogène à la température de la calcination, et 
que cet klériient puisse attaquer le platine, le creuset sera alt6ré. 

Par exemple, le pyrophosphatc de iriagriéçie, avec mise en 
libertk de phosphore et formation de 1,hosphure de platine. 

1'. 7'. 

Cat'é sans caféine. - MM. IA3SI)RICH et MCI1Dl~IELL) 
Phnrmncentictd Journnl, 1!)08, I I ,  p. 464). - I,'an;~lysedequatorze 
échanlilloris de café sans caféine (A) et de dix échantillons de 
café torréfié ordinaire (B) a donné les moyennes suivantes : 

A B 
Cendres . . . . . . . . .  4.23 4.7 1 
- solubles h l'eau. . . .  5.22 3 77 

. .  Alcaliriité en acide normal. 4 7 ~ ~ 7 2  %cc43  
Matières grasses . . . . . .  17.13 18.73 
Cafeine . . . . . . . . .  0.218 1.186 
Matières azotées 11 83 . . . . . . .  11.75 

A .  D. 

B s s d  de qnelques p~odnitai pliarinaoeutiqoes. - 
M. FI. h l Ü t 1 ~  (Zeits .  f .  u m l y t .  Chernie, 1908, p. 445). -Séparation 
de ln q u i n i n e  e t  de  la slrychnine. - F .  Ilarrisori et D. Gair emploient- 
le procédé suivant, qui repose sur la solubilité différente des tar- 
trates des deux alcaloïdes dans le sel de Seignette. 

On dissout le mélange dans GO cc. d'eau faiblement acidulée 
par SObl12, de manière à se trouver en prusence de Ogr.05 0gr.2 
de strychnine ; on additionne cettc solution d'AzHS jusyu'à ce 
que le précipité fornié soit redissous ; on ajoute alors I l i  gr. de 
sel de Seignetle el de I'ariirrioniüque jusqu'à ce que le liquide ne 
posskde plus qu'une faible réaction acide au tournesol ; on chauffe 
pendant 15 minutes au bairi-marie, et on laisse refroidir pendant 
dt:ux heures ; on rasserrihle leprkcipiti: d o  tnrtrate de quinine sur 
un filtre et on lave avec une solution de 13 gr. de sel de Seigrielte 
dans 85cc. d'eau légèrement acidulée par SoiII\ on réunit le filtra- 
tuin et les liquilles de lavage ; on ajoute de l'ammoniaque jusclu'h 
réaction fortement alcaline, et l'on agite 3 ou 4 fois avec du chlo- 
roforme ; on traite la solution chloroformique par ZOcc. d'eau 
faiblernent ainmoniacale ; OH évapore à 3 c c . ~ ;  on ajoute ZOcc. 
d'alcool, et finaleirierit on kvapore à siccité ; le rksidu est traité 
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trois fois p a r  1 cc. enviroii u'&her, &ch6 et pesé cornine st.rych- 
nine pure. 

Recherche micl-O-cli,imiqite de la cocnïna. --Giesel a observé que les 
solutioris concentrées de chlortiydrate de cocaïne donnent, avec 
la solution de  perrrianganate de  potasse à 1 p. 200, un  précipite 
cristallin violet. On peut  également, p a r  ce proc6cl6, rechercher la 
cocaïne dans  les solutions trEs étendues, en portant urie goutte 
de la solution d'alcaloïde s u r  urie lame porte-objet, ajoutant une 
p u t t e  de  permanganate de potasse à 2 p. 100 et observant a u  
microscope avec u n  faible grossisseïncnt, sans recouvrir d'une 
lamelle. Au bout de cinq minut,cs environ, il se fornic, au bord 
du liquide, de  petitcs figures en fornie de doigts ou de iiinin B cûté 
de nombreux globules qui se groupent souvent en cercle régulier 
:lutour d'un autre  globule. 

Pour rechercher rapidement de petites quantités de cocaïne 
clans les liquidespour injections, Vadairi opère de la manière sui- 
vante : 10 cc. de la solution sont rendus alcalins p a r  quelques 
gouttes d'ammoniaque ; on agite avec de l'éthcr, e t  l'on h a p o r e  
celui-ci au bain-marie ; on reprend le résidu p a r  2 gouttes d'lIC1 
à 10 p. I O O . ;  si, k une goutte de cette solution chlorhydrique, on 
ajoute du  chlorure deplatiiieil p. 100, on observe sousle  inicros- 
cope la formation de chloroplatinate de cocaïne reconnaissable à 
sa forme cristalline caractéristique. 

Séparalion dm chlorhydrates de cocnzne, d'a-eucnïne et de p-eucaïne. 
-Suivant G. Eigel, les trois alcaloïdes se  corripoiteril de la rriarii6re 
suivante en présence des rkactifs : 10 cc. d'une solution d'a-eucaïne 
h 0.2 p. 100 donnent, avec une  goutte d'ammoniaque, u n  pré- 
cipité hlanc ; In cocaïne et la P-eucaïne ne donnent aucune 
réaction. 

L'ne goutte d ' w u c a ï n e  à 1 p.  100 donne, avec une goutte de KI 
k 20 p. 200, a u  hout de quelques minutes, de  grands-cristaux 
d'iodure d'u-eucaïne. La cocaïne et la 8-eucaïne restent indiffë- 
rentes dans les mèiries conditions. 

Si, à une  goulte de solution à 1 010 de chlorhydrüte dl#-eucaïne 
et de chlorhydrate de cocaïne, on ajoute d u  chlorure niercurique 
en solbtion aqueuse à fi p.  200, il se  produit un  prkcipitk blanc ; 
la F-eucaïne ne donne aucune réaction. 

Si l'on se trouve en présence d'un mélange des alcaloïdes, Eigel 
recoininande le prockdé suivant : 3 une goutte de la solution h 
1 p. 100 on ajoute une goutte de chlorure niercurique en solution 
à 5 p. 100 ; u n  précipité blanc indique l'a-eucaïne ou la cocaïne ; 
une goutte, additionnée de K I  à t S p .  100, donne une cristnllisa- 
Lion seulement en préséiice de  I'R-eucaïne N. B. 

lodiflcation d u  procédé Kjeldahl. - M. REMO COR- 
RAD1 ( l j l d .  quilrtica, 1908, p. 189). - 011 pèse 2ar.50 pour  les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aliments qui contiennent plus de 3 p. 100 d'azote ( k p n è s ,  fro- 
mages, viandes, etc.) et 5gr.  pour les autres (farines, pains, e h ) .  

On les dessfiche daris une étuve eau, puis on les attaque dans 
le ballon de Kjeldahl par 30cc. de S0411% de Nordh:tusen ; on 
chaulfe d'abord lentement, puis on termine comme dans la 
méthode ordinaire ; on obtient ainsi, au bout de 5 k 6 heures, un 
liquide presque limpide ; on le laisse refroidir,et on le verse diiris 
4 . 0 ~ ~ .  d'eau distillée, contenue dans un matras de 230 cc. ; on 
lave avec 10cc. d'eau distillke; on refroidit ; on ajoute petit h 
petit une solution d'hydrate sodique A 20 p. 100, jiisqu'S &en- 
tion d'un liquide & peine alcalin ; oncomplète 230 cc., et l'on rend 
homogène ; It l'aide d'uric pipette, on pri:l&ve 25 cc. de liquide, et 
l'on y dose l'azote a l'aide d'hypobrornite de soude, en reciicillant 
le gaz dans un azoloiiiètre de 1)upré. 

Ce dernier contient 23cc. d'unc solution d'hypobroniite de 
soude ainsi préparée : 

Eau distillée . . . . . . . .  275 cc. 
Solution de soude caustique k 30 p. 100. . 230 cc. 

. . . . . . . . . . . .  UrBnle 23 cc. 

hprés lecture de la température et de la pression, on calculc la 
quantité d'azote contenue par la formule connue : 

P-a-f 
V = V  

760 (1  + 0,00367) 

ou au moyen de la table de Dietrich. Pour éviter les calculs, on 
peut doser comparativement avec Scc. d'unc solution titrke de 
sulfate d'ammoniaque pur. 

Voici qudques résultats comparatifs obtenus par la niéthode 
de distillatiori et cette mtithode voluinCtrique. 

. . . . .  Farine de blé 12,4 12,i  
Pain de munition . . , . 10,2 . 10,O 

. . .  Farine de lentilles 23 ,4  23,6 
. . . . . . .  Fromage. 26,s 26,s 

. . . .  Viande de bceuf 20,2 20,4 . 
P. T. 

I)osiige de la  fnrm~ldéhyde, de l'neiile sulfureon, 
de I'riclde ruallc.yliyue, de In saccharine et de l'acide 
benznïque dans les ~ n ~ ~ e r ~ e s R l i i i i e i i l ~ l r e ~ . - ~ .  H. W. 
WIIIE17 ( C o m p t ~ s  r e n d u s  d u  V I 0  Longrés de chimie appliquée de  
1906, p. 289). - Les méthodes dkcrites ci-dessous pour la 
recherche et le dosage des agents conservateurs dans les conser- 
ves alimentaires sont celles pratiqukes au Laboratoire de chimie 
du ministère de l'Agriculture, S Washington. 

Recherche de lu forrn«.ldihydr. - Si le p o d u i t  à analyser eut 
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solide ou demi-solide, on en fait macérer 200 à 300 ..r. dans un 
mortier avec environ 100 cc. d'eau ; on acidifie par Facide phos- 
phorique, puis on distille au bain d'huile environ 40 h IiOcc. 
Dans le cas dl: liquides, on acidifie 200 à 300 cc., et l'on continue 
de méme : j 0  on ajoute environ 5 cc. du distillatuin à un @al 
volume de lait pur, dans une capsule, puis 10 cc. d'un mklarige 
cornposé de 500ce. d'HCI et (le 1 cc. de perchlorure de fer 
10 p. 100; on chaufye 80-900 en agitant; une coloration vio- 
lette indique la fornialdéhyde; 20 un autre moyen consiste à 
dissoudre I gr. de chlorhydrate de phénylhydrazine ct 2gr.5 
d'acétate de sodium dans 10 cc. d'eau ; à I cc. du distillatiim on 
ajoute 2 gouttes de S0411'; en présence de la foririald6hyde, on a 
une coloration verte. 

Methode d'Arnold et Menzel. - On mélange 5 cc. de la solution 
alcoolique de la substance avec Ogr.03 de chlorhydrate de phényl- 
hydrazine et 4 gouttes de solution de pcrchlorure de fer, puis 
on ajoute 10 12 cc. de SO'H' conceutré en refroidissant. 

Avec les viandes et les graisses, on fait un extrait alcoolique. 
Le lait est agité avec son volume d'alcool ahsolu. 

La méthode suivante peul étre appliquée aux liquides ou sub- 
stances solides alimentaires : 

On dissout un morceau de chlorhy,lrate de phénylhydrazine 
de la grosseur d'iin pois dans 3 & 3 cc. de liqiiide (lait par exein- 
ple) ; on ajoute 2 à 4 goutles (pas plus) de solulion de riilropius- 
siate de soude à 5-10 p. 100, et 8 k 12 gouttes d'une solution de 
soude caustique de 10 5 15 p. 100 ; en présence de traces de for- 
maldkhydc, on obtient une coloratiori bleue ou bleii-verrltltre. 

L'essai es1 encore rendu plus délicat en substiluaril le ferricya- 
nure de potassium au nitroprussiate de soude, sauf pour les 
essais du lait ou des prkparations de viandes contenant la matière 
colorante du sang. 

Dans le cas de solution alcoolique, on ajoute de l'eau, pour 
éviter la précipitation du ferricyanure de potassium. 

Le lait est examiné directement. La viande est finement divi- 
sée, extraite avec deux volumes d'eau chaude, et le liquide 
d'extraction est employé pour l'essai. 

Les graisses sont chauffées (5 à 10 gr.) au-dessus de leur point 
de fusion avec IOcc. d'alcool à 83 900, agitées, refroidies et fil- 
trkcs sur un  filtre mouillé. 

Mii/,,arte de Jorissen. - Plusieurs gout,tes d'une solution aqueuse 
10 p. 100 de pliloroglucine sont ajoutées à environ 2Occ. de 

lait ; le mélange est agité, puis on ajoute quelques gouttes d'une 
solution de potasse ou de soude caustique ; on obtient une colo- 
ration rouge avec un lait contenant 2 partie de forinald6hyde 
pour 20.000 parties de lait. 

Determination de l'acide sulfureux. - On prépare l'échantillon 
comme il est indiqué plus haut, et l'on fait bouillir 20cc. du  
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distillatiim après addition de  quelques gouttes de solution d'iode 
ou de  brome. 

S'il y a décoloration rapide, on essaie avec le chlorure de 
haryurn pour  S04112. 

Becherche de l'acide sulfureux dans le v i n .  A c i d e  su1fureu.c l o l n l .  
-On distille 100 cc. de vin dans  un  courantde COa, a p r . 6 ~  nddi- 
tion d'environ 5 cc. de  solution d'acide phosphorique glwial  S 
20 p. 100, jusqii'k obtention de 20 cc. de  distillatum; on recueille 
dan-s une s»lution décinormale d'iode, contenue dans  u n  flacon 
muni d ' u n  houchon 3t 2 trolls, portant  l'un un tuhe en IJ conte - 
nant  une partie de la solution d'iode ; on emploie environ 23 cc. 
de solution d'iode N/l  O ; lorsque la distillation est terminéc, on 
rc:iinit les deux portions de  la solution d'iode, e t  I'on tit,re l'excès 
d'iode par  une solution d'hyposulfite de sodiuiri N / I O .  

On peut aussi obtenir de  bons r6sultats p a r  la indthode sui- 
vante  : d a n s  u n  vase de  300 cc.. on introduit Z'icc. de solution 
de  potasse caustique ii environ 56gr .  par  litre, puis 50 cc:. de 
vin ; on rnklange et  on laisse en contact pendant 15 minutes, en 
agitant de temps à autre  ; on ?joute 10 cc. de S0'112 (1 : 3), quel- 
ques cc. d'empois d'amidon, et l'on titre avec une solution d'iode 
N/5O aussi rapidement que possible jusqii'k coloration bleue. 

2 cc. de  solution d'iode N/50 = Ogr.00064 de  SCP. 
Ddermin.atio)z de l 'acide s ~ ~ l f u ~ e u x  I i b w .  - On traite 50 cc. dc 

vin p a r  environ 5 cc. de S W H H "  (1 : 3) : on ajoute un  petit cristal 
d e  carbonate de soude, e t  l'on titre avec In solution d'iode 'II50. 

Délerminntion de l'acide srclicyliqrie. - On fait rnackrer 200 B 
300gr.  di1 produit dans un  mortier avec 400cc. d'eau légère- 
ment alca1inisb.e par  Na011 on KOH,  et I'on filthe sur  une chaiisse 
de  coton; on acidifie le filtratiirri avec SO'l12 ((1 : 3), puis on 
extrait  par  agitation' avec environ 30cc. de  chloroforme ou 
d 'é ther;  on s ipare  la solution limpide chloroforrnique ou éth& 
rée ; on l'évapore à basse température;  s'il s'est formi: u n e  éiiiiil- 
sion, on q i t c  dans  un appareil Eabcock ou daris toute au t re  ina- 
chine centrifuge ; on reprend ler6sidu évaporé par  3 ou 4 cc. d'eau 
chaude, et on le divise en 2 portions, l 'une pour la recherche de 
l'acide salicylique, l 'autre pour l a  recherche de saccharine. 

En prksence de tannin (fruits) el de  niatières colorantes aitifi- 
cielles [toiii:iles, etc.). il est souvent utile (le séparer 1';lcide scili- 
cylique par  siihlirn;ition eritre 2: verres de iiiont,i.e ou des c:rist.i'- 
l ~ s u i ~ s  rëf'i-oidis. 

En prksence d e  quanLit6s notables de  tannin, on peu t  le s6p;irer 
avan t  l'extraction ethérie  par  quelques gouttes d e  perchloi.iire 
d e  fer, ;ilcnliriisant par I'aminoninqiie, filtrant et npPrant avec le 
filtratuin corniiie plus haut .  Lï. coriceritrittiori, s'il y a lieu, st: 
ferait n p r k  la séparation ferrique du tannin.  

Le lait peut ètre coagulé p a r  agitation avec de l'acide dilué, 
e t  le filtratuin est traité par  l'éther ; la solution éthérée est agitée 
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avec de l'ammoniaque diluée, qui enlève l'acide salicylique et  
laisse les graisses en solution dans l'éther. La solution aqueuse 
contenant le sdicylatt: d'nmrnoniiirn est P.vapot-ée k siccité. Dans 
le cas de produits contenanl heaucoup de  iiiatières exti.actives, et 
pour ceux dont  l a  solution aqueuse ne peut pas être séparée du  
produit solide p a r  filtration, on peut obtenir l'acide salicylique 
par distillation. Ilans ce cas, on acidifie par  l'acide phosphorique 
le produit inacéré, et l'on distille dans  un ballori à col court 
e t  large ouverture. Le tube reliant le  ballon au  conderiseur sera 
aussi court que  possible, avcc un  diamCtre inthrieur ayan t  au  
rninimiim 1 0  millim&tres. La vapeur  est amanée p a r  lin petit 
lube plorigeant profontlérrient dans  le produil à distiller. La 
distillation s e  fait a u  bain d'huile, k 120-130" ; on distille $00 h 
600 cc. ; on acidific par SO'IP dilué, e t  l'on extrait  avec environ 
3Occ. de chloroforme ou d ' k h e r .  

Dans ces divers cas, or] pluce quelques gouttes de la solution 
salicvlique d a n s  une capsule avec 2 à 3 gouttes de  solution de 
perchlorure de  fer,  le contact entre  les 2 liquides h n t  établi 
leriterncnt ; on ohtierit ainsi une co1or;ition pourpre ou violette. 

lJrie aulre  rrikthode consiste $ placer Occ.5 de solution dans 
une capsule et  à évaporer à siccité basse température;  on 
chauffe le r8sidu avcc une goutte d'Az0311 concentré, e t  l'on alca- 
linise par  2 i4 3 gouttes d'rlzH\ on a line c o l o i ~ h o n  jaiirie, due 
au picrate d'ammonium. 

Dosage de l 'ocide suliçylique. - L'échantillon étant préparé 
cornme il es t  di t  pliis hau t ,  l'acide salicylique peut ètre separé 
soit par extmction h l'Ct,her, soit par distillation. Dans ce dernier 
cas, la distillation es1 corilinuée jusqu'à ce que 50 cc. du  dislil- 
latnrri ne donnent plus  la réaction au  perchlorure de  fer .  

lAorsqulon emploie l'éther, la quantité de solvant ne doit pas  
cxcEiler le volume du liquide à trait,er. 

Ce dernier est &puisé lrois fois successives, en ayant  soin 
qu'aucune partie aqueuse ne soit m6lanaé.e avec l'extrait étli6i.é ; 
L'Etbcr est lavé 4 fois avcc le dixième de  son volume d'eau ; 
pour un  lavage, on n'emploie pas moins de  20 cc. ; on a soin de 
bien laver le bouchon et le col de l'entonnoir sbparation. 

Le volume total de  I'bther est ensuite passé dans une c:ipsule 
A évaporation, avec l'éther provenant d u  Invase de  l'entonnoir. 

On laisse l 'é ther  s'évaporer spontanément ; on reprend le 
résidu par l'eau, et l'acide salicylique est dosé p a r  coniparaison 
avec les colorations obtenues. en pr2sence du  perchlorure ou 
de l'alun de fer, avec une  solution titrée d'acide salicylique. 

Le rCactif ferrique doit ètre aussi neutre que possilile, e t  l a  
solulion salicyliqiic est diluée de facon à contenir appioximati- 
veirierit 2 iriilligr. daris 50cc. II filut éviler uri trop griiritl ex& 
de sel ferrique. 

Ditt~rtnination de ln s a c c h a r i ~ ~ s .  - Si lc résidu obtenu dans  
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l'extraction de I'acide salicylique a une snveiir sucrée intense, c'est 
une  indication de  la présencc de  la  saccharine. A environ 20 gr .  
de  l'échantillon, on njoute 25 à 40cc.  d'eau ; on laisse macérer. 
et I'on filtre B travers une  mousseline. puis, après  aciditication 
p a r  SO'H', on  extrait  à I'hther ; on laisse évaporer l'extrait 
éthéré, ct I'on reprend p a r  l'eau. La saveur sucr6e du  rtkidu 
décèle la saccharine. On ajoute alors 1 k 2 3 .  d e  soude causti- 
que. e t  l 'an chauffe la capsule au hain d'huile, pendant 20 mino- 
tes, 230°, de  rnaniEre à convertir la saccharine en acide salicy- 
lique. 

Aprks refroidissement et  acidulalion siilfuriqiie, on  caractérise 
l'acide salicylique. 

DPterminntion de l'acide benzoïque. - On sépare l'acide benzoï- 
que par  extraction ou distillation, comme pour l'acide salicyliqiie. 
La solution benzoïque, divisée en 3 parties, est examinée par  
3 méthodes : 

1 0  On rend alcalin par  AzH3, dont on chasse l'excès; on reprend 
par  l'eau, et I'on ajoute quelques gouttes d 'une solution neutre 
de  pcrchlorure de  fer 3 O,5 p. 100. 

II se  forme un  précipité brun de benzoate de fer. 
20 On évapore à siccité, et I'on traite le résidu par  2 3 3cc. de 

SO'HZ concentré ; on chauffe jusqu'g apparition de  furnées blan- 
ches. L'acide benzoïque est transformé en acide sulfo-benzoïque ; 
on ajoute quelques cr is taux de nitrate de potassium ; on ohtient 
a insi  I'acide métadinitrobenzoïque; après  refroidissement, on 
di lue;  on ajoute u n  exces d'AzH3, puis  2 B 3 gouttes de sulfure 
d'ammonium, qui  convertit le tout en métadiarnidobenxoate 
d'ammonium de couleur rouge. 

Cette réaction a lieu imrnédiatement. 
3O On Bvapore à siccité à basse température ; si l'acide hen- 

zoïque existe en grandes quantités, il cristallise en écailles bril- 
lantes, d'odeur caractéristique, et fondant à lSOO. 

Dosage de l'acide bexzoi'gue. - L'appareil utilis6 est celui de  
M. A.  L.  Winton. 

L'acide benzoïque est sublimé, puis  pesé. 
P. T .  

A n n l y s e  d e n  eaootoliones réoineax. - JIM. CHhPLi?S 
e t  ROIJSSET ( I n n .  quimica, 1!)08, p. 330). - Dosage de In res~tie 
dans les cao7~tchoucs. - Dans les caoutchoucs bruts,  on peut  d i s -  
t inguer trois classes d e  constituants : 

1 0  Le caoutchouc soluble dans Ic sulfure de carbone, la hen- 
xine, le  chloroforme et  l'éther de pktrole ; 

20 Les résines solubles dans  I'acétorie el les alcools niélhylique 
e t  é thyl ique;  

30 Les impuretés, résidus végétaux ou minkraux, albumines, 
cnrhiires, caoutchouc oxydé, etc. 
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La question d e l a  soluhilitb di1 caoiitctioucest,, pour les niiteiirs, 
as-ez coiiipliqu6e ; p a r  exeiiiple, selon Weber, 1:i soluliilit6 des 
difrérentes classes de caoutchouc Para  dans l'éther varie daris de 
p n d e s  iiiiiites. 

Pour  le dosage des résines, les auteurs  emploient In irit5thode de 
Icendier Steglitz modifiée : le produit $ analyser, réduit en petits 
fraguicnts, est desudchi? s u r  SO'Il" on e n  pèse 1 ou 2gr .  ; on agile 
avec de l'éther de pkt,rolc cn chauBant B fcu d o u x ;  on filtre sur  
du colon de verre, dans un  vase préalablement taré (par exemple 
l'entonnoir cylindrique de l'appareil d'épuisement cl'Allihri) ; on 
lave & I'éther; on sèche et l'on pèse ; on ohtient ainsi le poids 
des iiiatiiires insoliibles. 

On évapore, s'il y a lieu, le liquide fillr6 et les eaux de lavage;  
on précipite le caoutchouc dans le récipient t a re  par  addition 
lente d'alcool et en agitant.  

A 9-6 volumes di1 liqiiide ctirrespondent 6-7 volunies d'alcnol: 
ori agite peridüril quelques iiiiriutes et  on lave à l'illcool en iiia- 
Inxant le caoutchouc avec une baguette de  verre ; on sèche le 
Imhcrglass  et son contenu à 2000, et l'on pése. 

On a aiiisi le poids d u  caoutchouc pur .  
Pour  obtenir le poids de  la rksi~ie ,  il suffit rl 'hnpoi,er la solu- 

tion décantée et  l'alcool de  lavage e t  de  peser le résidu. 
La richesse des caoutchoucs naturels bruts  en rksine varie 

' dans de très larges liiiiites. 
Voici quelques chifkes selon Weber. 

Para brut  . . . . . . .  
Racines d'Ilevca -- . . . .  
l'ara l a v 6  . . . . . . . .  
Arrianone (EuphorbiacCcs) . . 
Haut-Congo . . . . . .  
Afrique occideritale allerriande 
J a v a .  . . . . . . .  
Aiiiazone ( ~ B p i u r n )  . . . .  

. . . . . . .  Caiiieroun 
Roiivelie GuiriBe (Castilloa). . 
tluriiPo . . . . . . . .  
Origine inconnue . . . . .  

63.3 
80 
96.4 
YU,  8 
89,7 
70.8 
92 
Y0,55 
7 0 , i  
89,25 
72,2  
51.5 

Rbsines Inipurctés 

I)ostige de l'acide maliqoe dans les produits ali- 
iiient~ires. - M .  Il. W. COOLES (Jour. o f .  amer. chem. Society, 
1908, p. 1783). - Le chlorure de calcium ne doit pas précipiter 
l'acide malique libre, puisque ce dernier composé ne peut pas 
sdparcr le calcium de  ses coinbinaisons avec les acides minéraux. 
L'acétate de calciurn, nu contraire, peut être employé pour la 
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précipitation de l'acide malique et donne de bans r&sultats 
d'après l 'auteur, qui  reconimande la rnEthotIe suivante pour 
l'analyse d u  sucre d'krable, du  sirop d'érable, du  cidre et d u  vinai- 
gre  de  cidre : 

6 gr .  7 de sucre ou de sirop sont dissous dans 5cc. d'eau; on asjoute 
àlasolut ion ainsi ohtenue 2 cc. d 'une solution d'acétate de  cnlcium, 
puis 100 cc. d'alcool S <15O ; on agite, et l'on porte au bain-marie 
pendant 11% heure ou jusqu'à ce que  le prkcipité se soit dépose, 
laissant un  liquide surnageant  parfaitement limpide ; on filtre, 
et on lave le précipité avec 1';ilcool A 830,  jiisqu'à Cliniiri;ition 
coinp1i:te d[;s sels de chaux  ; finalement, le précipité e s t  calciné, 
et la. chaux résiduaire est dissoute dans un  excès de liqueur 
acide t i t rée;  on fait bouillir ; on laisse refroidir, pu içon-dose  
l'acide en excks l'aide d'line liqueur alcaline titrée ; le dixikrrie 
du nombre de cc. d'acide KI10 exisé donne le pourcentage en 
acide malique lorsqu'on emploiele poidsde 6 gr .  7 d e  substnnce. 

Deux Echnntillonsde sucred 'éral~le  examinés par  cette méthode 
ont  donné 0,87 et  1,22 p. 100 d'acide i n d i q u e ,  et trois sirops 
d'érable ont donrié 0,51, O,52 et  0,68 p. 100 d u  i r i h e  acide. 

II. C. 

Uosage de l'alhanilne dans l'orine. - $1. A .  JOLIAES 
((l'hem. Zeit7in,g, 1908, p. 917). -La m6thode analyt iquepar  pesée 
deschercr  donne des rdsultnts tr6sexact;;, mais elle a l ' inconvhicnt  
(1'tlt.r~ difficilement applicable ailx urines r:ont,enant. di1 pus oii 
di1 mucus ; l 'albumine ne se déposant pas  coniplètenient rend 
la filtration impossible. Les rnéttiodes cliniques, celle dlEsbach 
p a r  cxeriiple, sont impropres pour Ic dosage de I'all>uiriine dans 
les urines contenant du  pus. Dnns ce cas, et en présence de  quail- 
tité considérable d'albumine, on n'obtient pas de prikipilii avec 
le réactif d ' h b a c h ,  niais seulernent.un liquide opalesvent h n u ~ o -  
g h e .  Dans certains cas piithologiqUes; il convicnt cependant de 
connaîtxi: ln tmeur  (:x;t(:te en albiiinine, et il filiit,troii~(:r un pro- 
cédé qui ,  tout en conservant l'exactitude de la rnéthode de 
Scherer, rende son application plus facile c.t plus shre. l%r des 
essais comparatifs, on a constaté quc.  par addition d'un mClange 
tic 50cc. d'acide acétique à l p. 100, .30.ci:, de formol ?iicnniinerce 
et 1 5 g r .  de  chlorure de  sodiuiii 2 une  quantité déteririinCe d u  
liquide à. essayer, la précipitiition et le dosage se font aussi bien 
que  par  la méthode de Scherer.  mais la pricipitation se produit 
heaiicoup plus rapidcrrierit, n i h e  avec les urines conteniint di] 
pus ou du mucus, et l'urine peut 6ti.e filtrke hcilernenl. 

Mode op'ratoire. - On verse 100cc. d u  liquide à essayer dans 
lin bectier de 200 cc. ; s'il est alcalin, on le neutralise par  quelques 
gouttes (l'acide acétique ; on ajoute erisnite 5 cc. d u  réactif, et l'on 
chauffe au bairi-b ria rie boui l la~i t  pendant 30 minutes, afin que, par  
la séparation de  l'albumine, le liquide restant soit limpide ; l e  pré- 
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cipité est filtre aussi rapidement que possible, sictié à 220" et 
trnitti ensiiile 3i la n1;inih.e habii.uelle. 

K. LI. 

IDétermlnation des niadières aspliaitiqucn tlnns les 
huiles minérales. - M. E.  LECOCU ( U u l l .  de ln Soczé i ich i~n/q~w 
de Bv<yiy7te, l908 ,  p. 82j.-  M. Holde a propos6 unc niétliode liasée 
sur  la séparation physique des coinposés asphaltiques d'nvec, 
l'huile qui  les renferme. 11 fait usage de deux dissolvants pi~in-  
c:ip:iux : l'essence très ICgère de pktrole (bouillant. entikreiiient 
au-dessous de  500) et uii iiikliinge de  4 vol. d'dcool ordiriiiire h 
950 e l  de 3 vol. d'étticr siilfurique. Ces liquides dissolve~it les 
huiles rriinirales, niais laissent insolubles les iri;itières asptialti- 
ques. 

Le rriélarige alcool bllier, qu'on peut se procurer plus facile- 
ment que l'essence très légère de pétrole, e t  d'une cornposition 
plus ccr triine, est préférable. 

Voici le  mode opératoire prt;iconisE : 2 9 2cc. d'huile sont 
iritroduits daris uri flücoii pouvarit se feriiier B l'éirieri ; on y 
ajoute 20 à 4,Occ. du  mélange alcool-klher ; on agite énergique- 
ment, puis on laisse reposer pendant un ou deux jours ;  on filtre 
B travers un  petil. filtre de 8-lOcentirri. de  diamètre, e t  on lave 
avec le mêiiie dissolvant ; on prend soin de conserver pendilrit 
quelque temps le filtraturri et de vérifier s'il ne s 'y  produit plus 
de précipitalion ; dès que la teinte du liquide de lavage, devenue 
incolore, annonce que toutes les parLies soliikiles du mt~langr, ont 
été 6liiiiinées, on f a i t  intervenir quelques cc. de  benzine préala- 
hleriient chauHëe, qui a la propribté de dissoudre les substances 
asphaltiques ; la solution benzi:nique est Bvaporée dans une cap- 
S U I C  t a r k  ail bain-h na rie, et Ir, rFsidu est sCchC à 1'r:tuve B a i r  B 
cnviron 100° jusq u'à poids constant.  

Pour  beaucoup d'huiles, le procédil: de  IIoldc donne d'excel- 
lents rés~ l t i i t s ,  inais  pour les-huiles pour  cylindres B vapeur 
(dites cylindrines), qui renferment souvent de  fortes quatitités 
de paraffine, on éprouve de sérieuses difficultés, dues k la faible 
solubilité de ces hydrocarbures solides d a n s  le mélange alcool- 
éther. 

L'auteur a modifié ce procédé en opérant par  distillntion dans 
la vapeur  surchaufYée. 11 se  sert de l'appareil qu'il 5 décrit anté- 
rie~wernent ( 2 )  

Le mode opératoire est  le même, mais on peut pousser l'opéra- 
tion plus rapidement que lorsqu'ori a en vue l'étude de  la distil- 
lation de l'huile seulement. 

Pour  les huiles chargées de  paraffine, I'entrsîiierneril des 
hyilrocarbures solides se fait b des températures relativement 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1903, p. 33. 
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basses, et les portions de l'huile qui distillent vers la fin de 
l'opération sont presque exclusivement formées d'hydrocarbures 
liquides. 11 en résulte que les quelques gouttes d'huile qui peu- 
vent demeurer au contact du rksidu asphaltique sont toujours 
exemptes de paraffine. 

Dès qu'on n'observe plus dans le fond du ballon que des sub- 
stances foncées d'apparence solide, on ferme l'arrivée de la 
vapeur, el I'on arrkte l'opération. 

On introduit alors dans le ballon quelques perles de verre des- 
tinées.& diviser la masse poisseuse residuaire, puis on g verse 
environ 30cc. du mélange alcool-ether ; on ferme le ballon au 
moyen d'un bouchon de liége, et I'on agite énergiquement pen- 
dant quelques minutes ; on laisse reposer pendant plusieurs 
heures ; on décante et on lave avec le m6lange Cthkro-alcooliqiie 
jiisqu'à éliniination de toule rnatikre soluble, ce qui coïncide 
généralement avec la disparition de la fluorescence du filtratum; 
on continue l'opération par l'emploi du benzène, évaporation de 
la solution benzénique et p e s k  du résidu asphaltique. 

La méthode de Holde, ainsi riiodifXe, donne des résultats 
exacts pour toutes espèces d'huiles min6rales. 

voici, suivant l'auteur, quelles sont les teneurs en composés 
asphaltiques qu'on peut tolkrer dans les huiles de graissage pour 
cylindres & vapeur : 

i 0  P o w  iempiratu~es  correspondant à 1 aimosphèt.e environ : 
Viscosité spécifique à 50° : 8 ?i 10. 
Distillation dans la vapeur : 75 p. 100 environ de la substance 

passeront ?i la  distillation entre 150 et 2800. 
Seront exemptes de cornpos6s asphaltiques. 
Ln. teneur en paraffine sera au maximum de 3,50 p. 100. 
2" POW tempémtuws co~nspondarit  ii 4 drnosphéres encil-on : 
Viscosité spécifique à 50° : 15 environ. 
Distillation dans la vapeur: 75 p. 100 environ de la substance 

passeront i3 la distillation entre 150 et 2000. 
Teneur liiriite en paraffine : 3,50 p. 200. 
Seront exemptes d'asphalte. 
3O Pour kmpiratures correspondant ù 5-7 citmosphères : 
Viscosité spécifique à 500 : 20 environ. 
Distillation dans la vapeur d'eau : 73 p.  100 de la substance 

passeront ?i la  distillation entre 160 et 220". 
Teneur lirnite en paraffine : 3,50 p .  100. 
Teneur lirnite en asphalte : S,00 p .  200. 
4 . O  Pour ternpél-atzcws correspondant Ù 9-12 atmosphères (locomo- 

tives) : 
Viscosité spécifique & 500 : 25 environ. 
Dislillation dans la vapeur d'eau : 75 p 100 de la substance 

passcrorit à la distillation entre 270 et 2300. 
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Teneur limite en paraffine : 1 p. 100 (locomotives), 3,50 p: 100 
(autres machines). 

Teneur limite en asphalte : 3 p. 100. 
Hiides pour températures cowespondn~~ t  à des pressions plus 

éleoe'es et pour vcrpeur sr~rchaztffëe : 
1,a viscosité spécifique à 5 0 b a r i e r a  entre 30 et 50, suivant les 

températures d'utilisation. 
Distillation dans la vapeur : chiffres variables suivant les 

températures h considérer, le chiffre plus élevé étant 75 p. 100 
de la substance passant entre 240 et 260". 

Teneur limite en paraffine : 4 p. 100. 
Teneur limite en asphalte: 3 à 4 p. 100. suivant la température 

considérb. 

mhsd de I'enu omygénee. - M M .  V CORLENTZ et O. RIAY 
(Pharmaceutical Journal, 1908, T I ,  p .  1160). - Pour déterminer 
l'acidité de l'eau oxygénée, il est pr6férable d'employer comme 
indicateur le méthylorange; quant au titrage. les procédés iodo- 
métriques, soit en solution acide, soit en solution alcalirie, 
donnent des résultats sensiblement égaux à ceux qu'on obtient 
avec le procéd6 au permanganate de potasse. 

A. D. 

Lem acidea organiquem du ad&.  - RI, R.  GORTER 
(Pharmaceu t i ca l  Journa l ,  1908, 1, p. 413). - 1,'acide chlorogé- 
nique de Payen, dont l'existence a 6t6 mise en doute, existe réel- 
lement dans le café h l'état de sel de potassium (C321136019K2 
(CsllioAzV))e + 21120), qui cristallise en prismes blancs dans I'al- 
cool à 60°-80°. Traité par SObH2, ce sel donne du sulfate de 
potasse, de la caféine et de l'acide chloroquinique. Aprés avoir 
enlevé la caféine par agitation avec le chloroforme, l'acide cris- 
tallise en cristaux blancs (C3"R8Oi9), fusililes à 206-2070, Iévo- 
ggres el soluhles dans l'eau. HydrolysB par les alcalis, il se 
transforme en acides caféinique et quinique (CJ'i1380i9 + HI0 
= 2C911SO" 2 C7H1'06). 

Le sel de calcium (Ci8H"Oi5Ca + 6 HZO) forme de longues 

aiguilles blanches. 
Cn autre acide, l'acide coffalique, a Ali: isoli: en prismes blancs 

fusibles ù 25Y. L'arome du café n'est pas dû k ces acides, car 
lorsqu'on les chauffe avec de la caféine et du sucre de canne, on 
ne perçoit pas l'odeur caractéristique. 
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BIBLIOGRAPHIE 
Guide pratique da chimiste métallurgiste ct de 

I'e~sayeur, par L. CAMPREDON. préface de M.  Malher, 2" édition. - 
1 vol. de  859 pages Wrange l - ,  éditeur, 15, rue  des Saints-Pères, Paris). 
Prix du volume relié : 30 Fr ,  - Nous signalons avec grand plriisir la 
publication de l a  deuxièmeédition dulivre de notre savant collaborateur. 

Ainsi que l'a écrit dans s a  préface M.  P. Malher, ingénieur civil des 
mines, cet ouvrage a eté écrit spécialement pour les métallurgistes 
que les auteurs de manuels avaient jusqu'à present trés négliges, en  
France surtout. 

Le livre de  M. Campredon est un véritable guide pratique pour le 
chimiste-métallurgiste. Il contient tous les details nécessaires pour le 
guider dans le choix des méthodes de dosage et dans l'exécution des 
analyses qu'il peut avoir h effectuer. 

M. Campredon y presente des questions que les traités de chimie 
industrielle laissent trop souvent dans l'obscurité, malgré leur grande 
importance : le prélévernenlet la préparation des échantillons, I'eesai 
des combiistib~es et  des gaz, l'examen dcs produits réfractaires et des 
eaux industrielles. 

L'auteur consacre un chapitre chacun des métaux et  aux alliages. 
Le plan des chapitres est peu prés uniforme. On y trouve successi- 
vement les caractères distinctifs du  métal, les principes de  sa  prépa- 
ration, l'essai et  l'analyse complkte de ses minerais e t  des résultats 
de s a  métallurgie, tels que produits intermédiaires (rnattes, speiss), 
produits finis, produits accessoires (scories, laitiers). 

Une large part  a été réservée a u  fer et  aux nombreux essais chimi- 
ques qui intéi.essent les forgerons. En écrivant ce chapitre, l 'auteur a 
surtout consulte l'expérience qu'il a acquise du ran t  un  long sejour 
dans les laboratoires d'usines. II a donc su indiquer et  préciser les 
méthodes de dosage rapides et  exactes qui servent A suivre e t  con- 
trbler les opérations sidérurgiques. Sur  ce point, le lecteur trouvera 
dans  le livre de M. Campredon une quanti té de détails qu'il cher- 
cherait vainement ailleurs. 

Pour les petits métaux, l'auteur a rriis & proGt les conseils de chi- 
mistes habiles, travaillant comme lui dans  les laboratoires indus- 
triels, et cette partie du manuel  est traitée d 'une façon aussi satisfai- 
sante que celle qui est consacrée a u  fer. 

Les dernières pages du livre réunissent des tables d'un usage cou- 
rant  dans  les laboratoires. 

D'une façon générale, l'auteur s'est maintenu, pour la deuxieme 
édition, dans le cadre de l a  premiére, mais l a  metallurgie, et particu- 
likrement l a  sidérurgie, ont évolué depuis dix ans,  et  RI. Campredon 
en a suivi les progrés dans  leurs rapports avec l'analyse chimique. 

C'est ainsi que  les nouveaux métaux et  alliages, tels que le vana- 
dium, le molybdène, le tungstene, le titane, etc., et leurs composés 
ferro-métalliques, peu ou pas connus e n  ,1898, sont devenus mainte- 
nant  d'un usiige courant, et l'auteur leur a corisacré I'etendue qu'ils 
comportent. 

Dans ce travail de révision et  d'addition, hl. L. Campredon a ét6 
secondé par son frére M. G. Campredon, qui a recueilli pendant 
dix ans les matériaux utilises pour cette seconde édition. 
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Telles sont les grandes lignes du Guide pratique du chimiste 
mélallurgisle el de l'essmyeur. Les chimistes d'usines le consulterorit 
souvent, prouvant ainsi à l'auteur qu'il a a t t ~ i n t  son Iriut,qui es tdeles  
aider dans  leurs travaux e t  de lenr épargner hien des recherches et  
des tatonnements. 

Les erplosiTs e t  leur fabi-icaiion, par R.MOLINA, traduit 
de l'italien par J .  A .  MONTPELLIER. - 1 vol. de 574 pages (H.  Dunod 
et E .  Pinat, éditeurs, 49, quai des Grands-Augustins, Paris, VI". Prix:  
6 fr. - L'ouvrage de  RI. Molina, écrit un point devue exclusivement 
pratique, a eu en  ltalie un succès justifie. 

II contient, en effet, dcs indicntions e t  des renseignements précieux, 
non-seuleinent pour ceux qui fabriquent des explosifs, mais surtout 
polir ceux qui les ulilisent. 

Apri.9 avoir raconté les légendes qui ont trait à l'invention de  la pou- 
dre noire e t  donné un historique des nouveaux explosifs, M. Molina 
expose tout ce qui concerne les poudres noires, et  il commence par 
l'étude des propriétés et de la fabrication des inatiéres prerniéres 
entrant dans leur composition. Les procédks de fabrication des pou- 
dres de guerre, de chasse et  de mine sont ensuite clairement décrits et  
suivis d'indications piicicuses sur la disposition et  l a  construction des 
ateliers constituant une poudrerie. Enfin, cette partie se termine par 
l'etude des poudres spéciales pour l'artillerie et pa r  l'expose des pro- 
priltes des poudres noires à feu. 

Les d e u x i h e  et troisiénie parties sont consacrées à la description 
des explosifs modernes, qui comprennent les poudres derivkes de  la 
poudre noire,  les fulmi-cotons, l a  nitroglycdrine e t  les dynamites. 

L'étude des picrates, d'explosifs divers et  des fulminates forme la 
matibre de l a  quatrième partie, tandis que la cinquiéme contient des 
renseignements sur  la composition, l a  fabrication et  les essais des 
diverses poudres sans fumée de  guerre et  de chasse. 

L'emploi de l'air liquide comme explosif et l'explication des phdno- 
mènes de  l'explosion forment un appendice qui termine cet utile 
travail. 

L'ouvrage de M. Molina intéresse un grand nombre de  personnes, et, 
par la clarté et la précision avec laquelle il a exposé son sujet, il est 
mis h la poriee de toul le rrioiidc. 

Tralte dcs frnudes ~limcntaires, agricoles et  
médiclimcntcascs, pnr L .  COURCELLE et H. RICARD. 1 vol. de 
6% pages (II Dunod et E. Pinot, kditeurs, 49, Quai des Grands- 
Augustins, Paris, VI.) Prix : 15 fr. - Les fraudes cornmercialcs sont 
vieilles cornnie le monde, et, de tout temps, le législateur a dd se 
preoccuper d'en assurer la répression. 

En France, jusqu'à ces dernières années, les lois qui prévoyaient et 
punissaient les inli*actions en matibre de tromperie sur  la quantité, la 
nature et la qualité étaient multiples et  parfois assez conlradictoires. 
La loi de  ,1903, complétéepar ses règlements d'administration publique, 
dont les derniers ont  paru au mois d'août 1908, constitue un heureux 
essai de codificalion. 

C'es1 l'exposé et  le commentaire de celte nouvelle riglementation 
qu'on trouve dans l'ouvrage de M M .  L. Courcelle et  Ricard. Les 
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auteurs,  pour donner ti leur interprétation des textes m e  base solide, 
se sont appuyés sur les travaux parlementaires, les circulaires minis- 
térielles ct  les décisions de  la jurisprudence. 

Les personnes qui s'intLLr~ssent à ce qui se passe ti I'etranger trou- 
veront dans le livre de M A I .  Courcelle et  Ricard le texte intégral-des 
lois regleinentant la vente, en Europe et  en  Amérique, des matibres 
alimentaires, agricoles e t  médicamenteuses, ce qui leur permettra de 
comparer les mesures prises ti l 'étranger avec celles établies dans notre 
Pays. 

L'ouvrage se termine par la publication in extenso des lois, décrets, 
circulaires e t  instructions toiichant les fraudes commerciales ; il se 
trouve contenir la plus riche documentation qu'il soit possible de ren- 
contrer. Il ne saurait des  lors manquer de  trouver le trieilleur accueil 
auprés du norribreux public auquel il s'adresse. 

Lcs  dendtés dea solutioiis sucrées Ù tlilWrentes 
températiiren, calculées par LI. SIDERSKY, ingénieur chimiste 
(Texte en frauptis et en allemand). 1 vol. de 48 pages, avec tables 
(H.  DUN^ et E. P~NAT,  editeurs, 49, quai des Grands-Augustins, 
Paris, VIm). Prix : 3 fr. 50. - La place importante que l a  détermina- 
tion de  l a  densité occupe dans le contrdle chimique de la fabrication 
d u  sucre explique la inultiplication des tables de concordance pour 
l'extrait sec apparent.  Ces tables ne concordent pas entre elles : les 
unes sont établies pour la temperalure de  i ï 0 5 ,  les autres pour celles 
de lsO, et les densites indiquées sont,  dans les tables allernandes,rap- 
portées h la densité de l'eau B 2 7 5  ou h 130, prise comme unité, trindis 
que les tables françaises indiquent les densités métriques. Toutes ces 
tables, établies pour une  seule température, sont difficilement utili- 
sables pour d'autres températures, et  l'usage de tables de correction 
conduit souvent h des erreurs grossières. 

Pour éviter ces inconvenients, l'auteur a dresse des tableaux don- 
nant  l'extrait sec des solutions sucrées correspondant aux densités 
observées aux temperatures comprises entre 100 et 30°, avec le degré 
de précision exige par la concentration du liquide essayé. Les tables 
sont précédées d'une Introduction, dans laquelle l'auteur passe en 
revue l'origine des tables usitées et les données expérimentales dont 
elles dérivent, et  il fait ressortir la supdriorité des valeurs établies 
récemment par la Commission impériale des poids et mesures, de 
Berlin, qu'il a prises pour base de  ses calculs. 

Les tables sont divisees eu deux parlies : 
1 0  Densilé allanf de 0,99567 (eau à 300) j u s p ' d  1,01885 (50 Brix 

ri  2 5 0 ) .  Les tables donnent  les densités avec Ci dkciinales et  les titres 
saccharins correspondant avec des intervalles de 0,01 jusqu'à 20 Brix 
et  de  0,02 de ti 50 Brix pour chacune des temperatures comprises 
ent re  10° et XN ; 

20 Densité ullunt de 1,0188 fa0  Brix à l Jo )  A 1,1986 (30° Brix a 
l S O ) .  Les tables donnent les densités B 4 décimales avec li,s tant  pour 
cent, cn poids et e n  volume pour les températures de  l U O ,  lsO, 2b0, 
250 et. 300. 

Les températures aont indiquées de  façon que le titre saccharin 
cherché se trouve B I'interseclion de la colonne rerlicale de  l a  tem- 
pérature avec la colonne horizontale d e  la densiti: observée. 
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Enfin, le texte, en deux langues, contribuera certainement h l a  dif- 
fusion d e  ces tables dans  l'industrie sucrière française et étrangére. 

Chimie d e s  pnrfums et fahr ic~t ion d e n  e s s e n e e s , p a r  
S.  PLESSE. 1 vol. de 350 pages ( J . - B .  Bailliére et  fils, éditeurs, 19, rue 
Hautefeuille, Paris). Pr ixdu vol. cartonnk : 5 fi.. - Le livre d e  Piesse 
est classique ; dans cette nouvelle Cdition, on a donné une large place 
a 1'Ctude des par fums  artificiels et à la préparation des parfums 
il composition difinie. 

Le premier chapitre est consacré il I'étiide de l'origine et de la nature 
des parfums. L'extraction des parfums fait l'objet d u  deiixifme chapi- 
t r e ;  les procédes par expression, par distillation, par macération, par 
enfieurage et  par dissolution sont siiccessivement passés e n  revue. 

Le troisième chapitre est consacre aux essences, à leurs proprietes 
e t  caractCres généraux, à leur analyse chimique et ii leurs felsifications. 
Lt.s essences sont rangées systématiquement d'après la fonction chi- 
mique du composé défini qui y joue le rôle principal, t a n t  au point de 
vue de l'odeur qu'au point de vue analytique. 

On a réservé une place importante aux nouveaux produits que la 
chimie a offerts au parfumeur. La vanilline synthétique, le musc arli- 
ficiel, I'ionone, 1 aubépine, l'héliotropine, l'essence d e  cannelle arti- 
ficielle, le terpinéol sont  l'ol-ijet d e  descriptions claires et précises. En 
même temps, on a donné une large place B ces nouveaux parfums 
chimiqiies dans les recettes qui forment la seconde partie du volume. 

Cette seconde partie comprend les extraits d'odeurs, bouquets et  
eaux corriposees, emulsines, pales, eaux et teintures pour cheveux, 
épilatoires, pommades et huiles parfumées! dentifrices, poudres et 
rouges, poudres pour sachets, parfums ti  brùler, vinaigres c l  sels. 

L ' m u r  de poule, sa conservation par  le froid, par F .  LESCARDE, 
ancien Plrve de 1'Ecole polytechnique 1 vol. de 134 pages (H. D n ~ o n  
et E. PINAT, éditeurs, 49, quai des Grands-Augustins, Paris, VI'). 
Prix : 3 fr. - Dans l a  premikre partie de ce volume, l'auteur précise 
les actions microbiennes qui peuvent s'exercer dans les œufs et  
amener leur altération, non seulement au  point d e  vue de  la qualité, 
de  l a  gustation, mais encore au point de  vue de  la santé publique. 
L'ouvrage de M. Lescardé permet la recherche de  toutes les causes 
d'altération qui peuvent se rencontrer dans le delicat problème de  l a  
conservation des œufs. 

Dans une seconde partie, l 'auteur traite des moyens de  conserva- 
tion. Il s'etend sur tons ceux en usage, indiquant leurs avantages, 
leurs inconv6nients, t a n t  au  point de vue du rekullat final qu'A celui 
non moins important du  coût de la conservation. 

Enfin, dans une dernii.re partie, M. Lescardé prksente des statis- 
tiques qui demontrent combien l'œuf est un alimeut apprécié, e t  la 
place enorme qu'il prend dans la corisonimation des peuples comme 
dans le trafic international. 

A tous ces points de vue, le livre de M. Lescardé est appelé rendre 
dcs services Cminents tous ceux qui s'intéressent a la conservation 
et  à la consommation des œufs. 

___t__ 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Anualea des hlslfieatlonn. - Nous sommes heureux d'an- 

noncer & nos lecteurs l'apparition d'un nouveau journal : les Annales  
des falsifications, publie sous les auspices de la Croix Blanche de 
Genève et sous la direction de  M M .  le D r  Bordas. directeur du Labo- 
ratoire du ministcre des Finances, e t  HOUX, chef du Service de la 
repression des fraudes au ministère de  l'Agriculture. Le secretaire de 
la rédaction de ce journal est M .  Franche, ancien rédacteur en chef 
de  la Revue interîmtionmle des fal.sifications. 

Ce nouvcl organe sera consacré à l 'étude de  loutes lcs queslions 
d'hygiéne alimeritaire et de falsifications. 

K n e  nouvelle rcvne. - Nous souhaitons la bienvenue B un 
nouveau journal périodique mensuel. La Technique moderne,  revue 
des  sciences appliqi16es, qui est pnhliee par les édileors Drinod e tP ina t  
et  dont la redaction est dirigée par l'irispccteur de 1 Enseignement 
technique Hourrey. 

La premiére livraison de cette publication, que nous avons lue avec 
beaucoup d'interèt, contient des études trés remarquables sur la di7.e~- 
tzon des ondes e n  telkgraphie sans  fil, l ' a v ia t i on ,  l 'éclairuye,  l ' a l -  
cool dt 'naturé,  l ' I n s t i t u t  ang la i s  des m é t a u x ,  l a  soudure  auto- 
(léne, etc. ; sa chronique est abondante et  variee, ainsi que ses diverses 
informations, qui sont toutes d'actualite. 

Nos Iecteuis pourront d'ailleurs en juger eux-memes, e t  à bon 
compt.e, puisque les edit.eurs 1)iinnd et  Pinat,  de Paris, envoient gratui- 
tement cette première livraison t~ toutes les pcrsonncs qui leur en font 
la demande. . 

DEMANDES E T  OFFRES D 'EMPLOIS.  
Nous infornions nos lecteurs qu'en qualilé de secrétaire général du Syn- 

dicat des cliirnistes, nous rious cliargeuris, lorsque les dernarides et les 
offres le permettent de procurer des cliimistes aux industriels qui en orit 
besoiii et des places aux cliimistes qui sont & la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les A n n m l ~ s  sont ahsolument gra- 
tuites. S'adresser h M. Crinon, 45, h e  Turenne, Paris, 30. 

Sur la demande de M. le secrétaire de l'Association des anciens éléves 
de  l'Institut de chimie appliquée. nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui,3, rue Mielic- 
let, Paris ( 6 ) .  

L'Bssociatiun arrlicale dcs anciens 618vcs d e  I'I~isLilul national agrono- 
mique est a méme chaque annec d'ofïrir a MM. les industriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ing6nieurs agronomes. 

Priére d'adresser les demandes au siPge social de l'Association. ?6. rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

L'Association des anciens elkves du laboratoii~ de chimie analytique de 
I'Univcrsiti, de Genévc nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chiniistes capables et ex érimcntes dans tous les domaines se rattachant 

1s chimie. - Adrepser dcrnandes a 13Ecole de chimie, LI Genéve. 
preparateur dans Université française, six ans de pratique, CHIMISTE essaycur de la garantie, licenein Os sciencc~, auteur de 

publications scientifiques, t r b s  au courant du service de la répression des 
fraiidcs ;tlirumtaires, désire sil.uation dans iridiislrie eliiiriique ou labo- 
ratoirc scientifique ou secrétaire d'irigenieur. - S'adresser au Bureau des 
.innales de chimie analytique, 45, rue Turenne. 

Le Gh-ant : C. CRINON. 
LAVAL. - JhKPnlYEnlE L.  B A ~ N ~ ~ ~ U D  ET C i s i  
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Sur la résistance des solotloni ferrenses 
h l'oxydation par l'air, 

Par M. T.  WARYNÇKI. 

Cette question présente u n  intérét analytique, Btant donné 
l'usage courant des solutions ferreuses dans les dosages oxydi- 
niktriques. Dans divers traités de chimie analytique, on recorn- 
mande de prendre des pr6cautions spéciales pour  empêcher 
l'oxydation, par  l'air, d u  scl ferreux qu'on doit t i trer par  le per- 
manganate de potasse (soupape de Bunsen, appareil Contat- 
Giickel ( I ) ,  etc.).  Divers expérimentateurs ont déjà constat4 
que In vitesse d'oxydation de  ces solutions par  l'oxygène gnzeus 
est Ir& Failjlv, ce qui  irripliquerait l'inutilité pralique de toutes 
ces précautions. C'est ce qui r6siilterait notamment des recher- 
ches de 3111 J .  Mac Bain (2) ,  II. Vierling e t  E. Jordis (3 ) ,  
Phelps j4), I'eters e t  iiloorly (D), etc- fious avons effect.uk u n e  
série d'essais en vue  d'élucider cette question. Voici les résultats 
de nos expériences : 

Viiesse d'oz!jdation a l 'air  du sulfate ferreus. - Koiis avons 
expos6 k l'action de l'air des solutions faiblerrient sulfuriques de 
sulfate ferrcux trCs pur .  Le sel ferreux employé était d u  sel 
purissime de la maison Merck, trois frois recristallisé Les solii- 
tinns Ftnient assez diluaes (N/50) ; elles étaient enferrrikes d a n s  
dc grands flacons de  verre  bouchés, qu'on ouvrait chaque jour 
pour perrriellre l'aération (en cas d'absorption de l'oxygène p a r  
S04Fe). On opéra avec des quantités variables de liquide pour  
étudier l'influence de  la surface. Les solutions ktudiées furent 
analgsCes au moyen d'une solution de permanganate de potasse 
dont le titre fut vérifié de temps à autre  avec d u  fer électroly- 
tique (la solution de  permanganate, conservée B 1'obscurit.é et 
préalablement débürrasséc d c  iiln05, nH'O se montra d'une sta- 
bilité remarquable).  Or, au  bout de  quatre  mois, on n'observa 
aucune oxydation appréciable. 

( 1 )  Chem. Zeilung, 1898 ,  p. 298. 
(2)  Central Blart, 1902,  t .  I X ,  p .  5 6 3 .  
(3) Zeits. f .  elektr. Chemie, 1904,  no 35, p. 679. 
( 4 )  Zeits. f .  anorg. Chemie, t .  XXXVIII, P .  110. 
(5) dmeric.  Journ. Sc. ,  t .  X I I ,  p. 369. 
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Voici, d'ailleurs, les chiffres obtenus, exprimes e n  cc. ' d e  
&inoxK, correspondant & 5 cc. de solution analysée : 

Titre Titre au bout de - 
initial 6 jours 58 ]ours 120 jours - - - - 

Premikre série . ' . . 5,5O 5 4  5,42 5,42 
Deuxikine série . '. . J,43 5,45 5,35 5 3  
Troisitme serie . . . 5,48 5,45 5,42 5,42 

Les chiffres ci-dessus représentent chacun la  moyenne d e  trois 
déterminations. Les essais ont été, effectués à la température 
ambiante. 

Commc on  le voit, I'oxydation observée est tres faible et  oscille 
entre 2 , O  et  1,4 p. ,100. 

A chaud,  les mêmes solutions se  montrèrent kgalement réfrac- 
taires à l 'oxydation. L'action de la chaleur fu t  prolongée pen- 
dan t  12 heures, etl'on se servit d'i inecuve à eitu munie d 'un ther- 
mostat avec agitation mécanique ; on ernpSchü l'évaporation des 
solutions au moyen de réfrigérants ascendants. 

Voici les résultats, cxprirnés comme ci-dessus : 

Titre Titre 
initial après 12 beures 
- - 

La présence d'un excks d'acide sulfurique semble exercer une 
légère action retardatrice s u r  l'oxydation. Ainsi, dans les essais 
ci-dessus, les solutions contenant 1/20 de moléculc de SWilr" 
on1 donn6 de  1 à 1,4 p. 200 d'oxydation ; d'autre pürl,  les rri&mes 
 solution^ ferreuses, contenant t /2  molécule de SO'W, ont donné, 
a u  bout d e  120 jours, de  0 , s  k 1 p. 200, et  celles contenant 2 rno- 
lécules d'acide de  0 , i  B 0 ,2  p. 100 d'oxydation. 

influence des substances étrangbres. - Nous avons observé que 
la  présence d e  substances étrangères, ini.ine à l'état de traces, 
peut, dans certains cas, accélérer notablcriient lri. vitesse 
d'oxydation des solutioris ferreuses ; ainsi, on a préparé des 
solutions de SO'Fe en dissolvant du  fil de  clavecin dans SO'H' ; 
o n  a obtenu, dans ces conditions, avec une solution contenant 
O molécule 27 de SO'Fe et 1 rnolPciile 42  d e  SO'119ar litre : 8,69 
à 8,86 p.  100 d'oxydation a u  bout de  100 jours. Les impuretés 
du fil du  clavecin semblent donc avoir exercé une notable action 
accélératrice. 

E n  présence des sels cuivriques, cette influence catalytique est 
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particulièrement intense ; ainsi, une  solution de 1/50 de  molécule 
de SO'Fe conteriarit 1/20 d e  molécule de  SOAHs et  i l1000 d e  molé- 
cule de chlorure de cuivre a donné, aprEs 120 jours, 42,8 p .  100 
d'oxydation. Cette action cntalysante de l'ion Cu est,  d'ailleurs, 
sensible A de très faibles concentrations en sel cuivrique ; ainsi,  
la méme solution ferreuse, contenant 1/%0000 de mol6cule d e  
CuCIs, a donné encore 17,8 p. 200 d'oxydation a u  bout de  109 
jours. 

Nous avons observé une actiori analogue pour  le  tétrachlorure 
de platine et le nitrate de palladium IJne solution de 1/50 de 
m o l h l e  de  SO'Fe a donné, ;tu bout de 34 jours, en présence de  
1/10000 de rriolécule de  I'tCI' : 7 3 , B  p. 100, et, avec l j5000 
d e  molécule de (AzO")Pd9 a donné : 54,s  p. 100 d'oxydt~tion. Ces 
sels semblent donc encore plus actifs que le clilorure de cuivre. 

D'autres scls minéraux n'ont n~nnifcsté  Rucune action accélé- 
ratrice : 

((SO')'Ln, AzO%g, NiCla, (S0'):'CI" (S04)"V', (CIIaCCOz)" UrW)). 

L'acide chlorhydrique, A de  fortes concentrations, active nota- 
blement l'oxydation ; ainsi, au bout de  123 jours, oii a cons- 
taté : 

Avec 1/50 mol. de  SObFe + 1/20 mol. d'HCI 0,3 p. 100 d'oxydation 
- f1/2 - 4 3  - 
- + 1 - 2,4 -- 

- + 2 - 13,4 

En résumé, nous avons constaté : 
l a  Que les solutions sulfuriques de  S O T e  son t  très stables 1i 

l'air ; 
2O Que la  présence de [ICI à forte concentration les rend plus 

oxydables ; 
3O Que la  présence de traces de certains corps (CUCL', lJtC14, 

(:lzOJj3Pd) active forteiiient l'oxydation. 

{Travail execute au laboratoire de  chinzie analytique de l'Uni~;crsile 
de Genève avec la collaboration de  Mlle Laska). 

Analyse des tisson de sole naturelle et de leore 
imdtatlons, 

Par M .  10 professeur COPPEITI, 

Directeur d u  lahoraloiie d'analyses des rlouaries de l'Uruguay 

L'analyse des tissus de  soie naturelle est devenue un  probl ime 
très difficile, non-seulement par  suite d e  l'emploi des soies artifi- 
cielles végétales ou  2 base de  gélatine, mais aussi A cauee de  la 
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surcharge d e  s~ihstailces salines qu'on fait subir à l a  soie natu- 
relle. 

D'une f a ~ o n  générale, on peut  dire que  les soies artificielles 
(gkhtine, cellulose, collodion), en raison de  leur nature, ont 
besoin d'étre imprégnées ou recouvertes d e  substances salines 
pour  être rendues incoriihustibles ; alors le chimiste éprouve des 
difficultés pour  les caractériser e t  les distinguer de  la soie natu- 
relle surchargée. 

Les soies naturelles et artificielles se comportent différemment 
avec certains réactifs microchiiniques, ce qui  permet  de  les divi- 
ser  en deux grands groupes ; les réactions sont faciles lorsqu'on 
opère sur  des échantillons types, rnais, si l'on opère s u r  des 
tissus tels qu'on les trouve daris le commerce, les résultats ana- 
lytiques sont faussés par  suite des manipulations qu 'on leur fait 
subir. Ces manipulations sont la charge minérale de  la soie 
naturelle e t  la substitution de Iü soie artificielle à la soie vérita- 
ble. Les diverses opérations qu'on fait subir  aux tissus pour 
l'élimination des apprêts  et des matières co1or;~ntes (action du 
savon, des alcalis faibles, d'HC1, des hypochlorites, de  l'acide 
oxalique, des solutions d e  permanganate de  potasse et d'acide 
sulfureux) permettent d'obtenir la décoloration du tissu, et l'on 
peut alors effectuer les réactions microchimiques et l'examen 
microscopique ; mais, lorsque les fibres ont été chargees, ces trai- 
tements sont insufisants  pour  kliminer les subtances qui  les 
imprègnent et  les recouvrent (pliosphates d'étain et  d e  soude, 
sulfate d'aluminium, boratc et silicate de  soude), et,  si l'on 
renforce l'acliori de ces réactifs, on arrive à la deslruction du 
tissu avan t  d'avoir eliininé les substances minerales. Ainsi, par 
exemple, la soie naturelle e t  In soie ctrtificielle & l a  gelatine (soie 
Vandura) présentent quelques réactions différentielles, rnais 
lorsque les tissus ont été chargés, tous les réactifs agissent de la 
même façon; l'acide cliromique à 50 p. 100 ne les dissout pas ; 
l'acide sulfurique a u x  2/3, qui  dissout la soie à froid, ne la dis- 
sout plus ; les réactifs de Lowe et  d e  Schweitzer n'ont pas d'ac- 
tion. 

Le chlorure de  zinc iodé n'agit pas  sur  les soies animales, 
mais, avec les soies d'origine végCtnle, il rlorine une coloration 
qui peut être bleue, jaune ou brune ; si la soie est chargée, cette 
r6action est négative. 

Ces faits nous ont engagé à chercher un rkactif permettant de 
séparer les substances minérales sans modifier le t issu;  on 
arrive à ce résultat avec l'acide fluorhydrique. 

On opère d e  la façon suivante : le morceau de  tissu à ana- 
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Iyser est mis  dans u n e  capsulr: en plonib avec lit snliition coin - 
rncrciale d'ncide fluorhydrique ; on laisse en contact pendant 
5 S 10 minutes ; on lave à grande eau,  e t  l'on place ensuite le 
tissu dans une  solution de savon;  on 'fait bouillir ; on lave d c  
nouveau, et l'on plonge le tissu d a n s u n e  solution d'HCI k 5 p.  100., 
en faisant l~oui l l i r ;  on 1i: plonge ensuite diins urie solntion d'hypo- 
chlorite de soude, puis, de nouveau, dans  HCI ; on lave grandc 
eau, e t  l'on sèche avec du  papier buvard ou k l'étuve On peut 
aussi, suivant la nature et  l'intensité de In matiCre colorante à 
fairc disparaître, traiter les kchantillons, après l'action de l'acide 
fluorhydrique, au  n ioym d'une solution de perrnanganale de 
potasse, puis  d'acide sulfiireux. Ce procédé permet d e  séparer 
totalement l'apprét minéral ; les filires restent décolorées ou tr+s 
peu teintes, Sans que le tissu ait perdu sa  consistance. 

1.a soie naturelle cliargke, traitée d e  la irièrrie f q o n ,  brille en 
dégageant I'odriir de la corne brùlée, laissant u n  charbon noir 
agglutiné e n  fornie de sphère, difficile & incinerer. Les soies nrti- 
ficielles de nature vkgétüle hriîlent facileirieni sans dégager 
d'odeur pnrticulikre, laissarit des cendres blanches. 

La façori dont se corriporterit les réactifs avec les difl6rentes 
soies, de ni&irie que  les caractéres microscopiques des fibres, 
sont très connus. Je m e  bornerai k donner ici une marche systé- 
i i i a t iquqnur  ln difliirenciation de  ces fihres ; cette marche facilite 
cunsidérnlilernent l'analyse et permet d'établir d'une façon ex;icte 
la. nature des fibres qui  constituent les tissus. 

Lorsquc le tissu a 1316 préparé dans Ics coiiditions indiqii8es 
plus linut, on  piwcéde à la séparation des divers fils, p o u r  les 
souinettre bi.piii.érnent à l'actiori des réactifs, suivant  la marche 
du tableau 1. Lorsque les fibres sont blanches, on suit l a  niarche 
di1 tableau II. Si la coloralion des fibres est Ikgèrenient jaune oii 
rosée, on peut employer la premiére partie du tableau II, c'est-à- 
dire le traitement p a r  l a  potasse, et suivre ensuite la mtirche 
iiidiquEe dans le tableau 1, partant  dc l'acide chromique et d u  
chlorure de zinc iodé. 

II f i iut  tenir compte d e  l'examen microscopique des fibres, qui  
donne de précieuses indications. 
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Nouveau dispositif d'aréomètre automatique, 

Par  M. M -EXM. Pozzr-Escor, 

Professeur B 1'Ecole nationale d'agriculture et  d e  médecine vétérinaire 
du l'brou. 

L'un des inconvénients des uréométres actuels réside dans la 
nécessité de mesurer chaque fois le volume d'hypobromite neces- 
saire à la réaction. L'eniploi de mon flacon gazoinktrique comme 
uréornètre permet d'éviter dans une trks large mesure cet incon- 
vénient. 

L'appareil se cornpose essentiellement d'un récipient réac- 
tion A,  cylindrique, d e  capacitE variable, à fond plal et eri verre 

souffle ; la partie supkrieure de ce vase 
à réaction porte un large goulot à 
l'émeri, siir leqiiel s'ajuste un houchon 
B ; ce bouchon est en verre souMé et 
s'ajuste parfaitement, grâce à un fin 
rodage, sur le vase li rkaction A ; il 
porte trois tubes C ,  D et E ; le tube C 
est un  tube de tlégagemerit, m u n i  soit 
d'un robinet, soit d'une simple pince 2 
vis ; le tube D relie le bouchon un 
petit réservoir cylindrique 11, fixé au- 
dessus du bouchon ; ce tube est muui 
d'un robinet, et son extrémité est taillée 
en bec de flûte, afin de faciliter l'écoule- 
ment des liquides ; le tube E sert & 
mettre en communication le vase S 
iEaction avec le récipient R, pour eri 
kgaliser la  pression; il a pour oi~jct de 
permettre au liquide du récipient R de 
passer en A, saris qu'il y ait variation 
de pression dans ce récipient. 

Le récipierit R a urie capacitk de  20 à. 
30cc. ; il est feriiii, ri. la parlie supé- 
rieure, par un  bouchon creux rodé I I ,  
qui porte une ouverture 0' pouvant Stre 

amen6e en face d'une ouverture O dans la paroi du rodage 
du récipient. Ce dispositif joii[x le ride d'égalisateur rie pressiori 
Quant au rEcipient B réaction A, on lui donne ord~nairenient 
les dimensions de 30 à 60cc .  Tout l'appareil est en verre 
soumé, léger, et peut être pesé sur une balance de précision. 
1 mesure dc 120 il 150 millim. de hauteur. 
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Usage de l'appareil. - Pour effectuer u n  dosage d'urée avec cet 
appareil, on introduit 2 ou 2cc. d'urine dans  le rbcipient A, e t  
l'on met un  excès d'hypobroniite en R ; on ferme le récipient 
avec le bouchon B ; on  met e n  connexion le tube C avec une  
Eprouvette à gaz disposée s u r  In cuve B eau, e t  l'on fait tourner 
le bouchon M de manière mettre vis-il-vis les deux ouvertures 
O et Of ,  puis on referme ; or1 ouvre alors le robinel D, et on  laisse 
couler la quantit2 voulue d'hypobroniite s u r  l'urine. Le gaz se 
dégage et se rend s u r  la cuve eau,  où on le  mesure en faisant 
les corrections et les déductions d'usage. 

On peut, avec la quantité d'hypobrornite contenue ddns le réci- 
pient H, elrectuer une série de dosages ; d'autre part ,  le lavage 
du flacon à réaction est excessivement facile. Cet appareil peut 
aussi servir efrectuer des dosages d'ariirnoniaque, de carbo- 
nates, d'eau oxygénée, de perhorates, de percarhonates, de  per- 
sulfates et n15nie du  cuivre par l 'hydrazine ( 2 ) .  

Reeherdie de I'meide benzoïque et  de I'aclde 
salieyllque dans les bolssonm fermenl&cs et lem laits, 

Le mode opératoire que j'ai indiqué pour  caractériser l'acide 
benzoïque qui se trouve dans les niatières grasses et qui consiste 
B le transformer en acide métadinitrobenzoïque, puis en acide 
ainmonium-n~éladiamidobenzoïque (2), peut s'appliquer aussi au  
vin, ail cidre, k la bière et au lait. 

Il est facile d'effectuer, en mEme temps que cette recherche, 
celle de I'acide salicylique. 

Recherche dans les vins, cidres, bières. - 50 k 60 cc. d u  liquide 
i examiner son1 aiiditionni:~ d'un peu de  perchlorure de  fer e t  
d'IICI ou de S04H", puis agités avec 40 A50 cc. d'éther, comme s'il 
s'agissait de séparer I'acide salicylique seuleinent; aprhs avoir 
lavé deux fois I'kther, on cn prélève k peu près la moitié, destinée 
à la recherche tlc I'acide salicylique ; l'autre portion est agitBe 
avec 25cc.  de  solution alcooliqiie de bicarbonate de  soude ; la 
solution alcaline est recueillie dans une capsule et évapor6e 
au hain-marie; on traite le résidu comme nous l'avons indiquk 
pour dkceler I'acide bcnzoïquc (loco citato). 

Reche~çhe duns le fa i t .  - On opère s u r  le lait après l'avoir 

(1) 11 es t  Evident qu'il ne  s'agit ici que du dosage cliniquo et approxi- 
niatif de l'urée. 

(2) Annales de chimie analytique, 1908, p.  4 3 1 .  
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déharrassk de la caséine et de la crhnie de  la façon suivante : on 
introduit,  dans un  gobelet de verre, 10 cc. d'une solution de  SO+HB 
à 5 p.  100 et  20 cc. d'alcool à 95" on fait tomberdans ce mélange, 
e n  u n  mince filet, 50 cc. de lait, en prenant  le soin d'agiter le 
gobelet pendant I'affusion du lait ; après  4 S 5 minutes de repos, on 
jette s u r  u n  filtre à plis assez grand pour contenir la totalité du  lait 
coagulé. Si les premières parties filtrkes sont louches, on les 
repasse sur le filtre ; il faut de 15 k 20 minutes polir qiie la filtra- 
tion soit complète ; le filtr-aturn est alors placé dans une boule a 
décantation, avec 50 cc. d'éther, el. l'on rri6larige irilirriemenl, en 
retournant plusieurs fois la boule sur  elle-méine. 

Afin d'éviter l'émulsion qui a toujours tend.ince se produire, 
nialgr6 la séparat.ion pr6alahli: de  In maticri: casi.;euse, il est bon 
qiie la boule dbcanter soit complèterrient remplie ; pour cela, on 
ajoute au  besoin de l'eau distillke ; on décante la partie aqueuse 
aprés  quelques minutes de  rcpos ; on lave deux  fois l'éther avec 
de l'eau légèrenient alcoolis6eI après quoi l'on sépare en deux 
parties, dont l'une est utilisée pour la recherche de  l'acide sahcy- 
lique, tandis que l'autre sert $ rechercher l'acide benzoïque, 
àinsi qu'il est d i t  plus hau t .  

Il es t  possible, dans ces conditions, d e  retrouver 1 milligramme 
d'acide benzoïque. 

(Travail exicuté cru Laboratoire municipal de Paris). 

Appareil pour la déterminadion 
de la matière grasse do lait selon ~ o t ~ l i e b - ~ o â i e  (1) 

Oirecteur du Laboratoire municipal d e  Zurich 

La ini lhode Gottlieb-Rose pour la d6terriiination de  la rnatiére 
grasse du  lait Btant reconnue généralemerit comrne la plus siin- 
ple et la plus exacte, j'ai construit e t  adapt6 un  appareil k son 
usage, qui,  pa r  la simplicité de  sa manutention, ne laisse rien à 
désirer.  

Les appareils qu'on a utilisés jusqu'à présent consistent en 

( 1 )  Etant donnc'e la  vogiie dont jouit à juste t i t re  la mélhode Gottlieli- 
Rose pour  le dosage d e  la niatibre grasse du lait, nous croyons rendre 
service à nos collègues français e n  leur  signalant un appareil qui a et6 
imaginé par  un chirnistc suisse, M .  Rieter, et don t  I n  description a paru 
dans le Journal sutsse de chimie et de pharmacie, 1906 ,  no  12. Nous don- 
nons ici la traduclion integrale dc cet article. 

GenBve, Laboratoire cantonal 
Dr  Pierre Balavoine. 
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tubes gradués, qu i  mesurent la quantité totale de  solution &thé- 
r6e de graisse et  clont on prkl81-e une  certaine partie,  soit au 
moyen d'une pipette, soit au nioyen d'un mécanisme à siphori. 
Ce dernier, le  plus rccent, imaginé par  .4rrnin Kohrig (Zeils. f .  
U~itersuchung der  Nahlwnys und 
Genussmittel, 1905, I X i ,  porte 1at& 
ralement u n  robinet,  a u  moyen 
duquel on soutire l a  solution éthE- 

- - -  R 
rée. 

Les i n c o n v h i e n t s  d c  ces deux 

- - - -  4 

sortes de dispositif ont déjà été 
souvent exposés. J 'ai constaté, 
par exphience,  qu'il est difficile 
de se  servir d'un robinet d e  verre 
rodé pour contenir l'tXher, lorsque, h 5  

comme c'est le cas ici, on  ne  peut 
p a s g r a i s s e r  les surfaces rod6es. 5 5  

Pour obtenir une fermeture étan- 
che, on doit serrer  fortement le 
bouchon et lc robinet. 11 se  pro- 45 

duit airisi une usure rapide et  
souvent meme, a u  moment où 

3 5  
l'on veut ouvrir l'appareil, le bou- 

- 
-. 

- 
- 

1 

- .  

- 
- 

- 

chon ou le robinet ne peuvent 
plus être tournbs par  suite d'un 
serrage t rop  fort. 

J'ai évité dans mon appareil 
toute fermeture de  verre rodé. La 
fermeture s'ot)tient par  lin hou- . 
chon de liège bien serré ,  compact 
et cylindrique II pourrail fitre remplacé par  uii houchori de  verre 
rodé, sur  lequcl seraient taill6cs deux rigoles de  chaque cùté de  
la rnoitié inftirieure, e t  qu'on n'aurait qu'à tourner pour ouvrir 
ou fermer, coniine dans  les flacons compte-gouttes. 

Pour  les raisons exposées plus haut ,  j'ai cependant renoncé 
i celte niodification, e t  j e  prkfkre un houchon de li@. A 
l 'usage, celui-ci s'est très bien comporté. En passant,  je ferai 
remnrquer que  le pr ix de l'appareil est, de cette i n a n i h ,  nota- 
I~lcrncnt nbnissk. 

IJiie déleiiiiirialinri d e  iiinli2.re grasse de lait se fait de la 
1iiani6re suiv:iiitc : on mesure 20 cc. d c  lait daris I'üpl>arcil ; on 
ajoute 2 cc. d'arn~noriiaque ordiriaire, e t  l'on agite pendant 1 ou 
2 minutes; on ajoute environ 10 cc. d'alcool ordinaire, e t  l'on 
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agite encore une fois : on  ajoute environ 25 cc. 'd 'éther; on 
ferme avec le houchon de  liege en l 'enfonçant jusqu'en A,  plus 
bas que lcu deux ouvertures latériiles du  tube. e t  I'on mitlange en 
agitant ; 'dpres uri rriolnent de  repos, on retire le bouchon, et l'on 
ajoute 251x3 d'éther de p6trole (point d'ébullition : 30-50" ; on 
fernie d e  la i n h e  façon, et I'on agite; la separation de la solution 
étliérée de matière grasse d'avec la solution aqueuse se fait très 
rapidement ; l 'appareil est placé d'aplomb, de façon que In p a r -  
tie supérieure soit verticale ; urie derrii-heure après, on peut 
dkcanter facilement une partie aliquote de la solution éthérée dans 
unpetitb;illonoudarisun bechertari:; l'appareil est courbe de telle 
sorte que la ligne de séparation des deux liquidcs se trouve dans 
l a  moitié inférieure du  tube ; pour la lecture d u  point de separa- 
tion, on penche le tube jusqu'k ce que cette moitié inférieure soit 
verticale e t  que la ligne de  séparation soit horizontale; on remet 
le tube en place, de façon que la partie supérieure redevienne 
vert.icale, e t  on lit au inériisqiie snp6rieiir horizontal. La lecture 
d e  ces deux  points donne la quantité totale de solution éthérée 
de  graisse. Le bouchon est alors retiré, de  façon que les deux 
ouvwtures  latérales soient libres ; il est alors dans la position B .  
En penchant lentement le tube,  on fait c o d e r  la solution éthérée 
p a r  le petit. t,ribe de  soi-Lie ; on pent verser ainsi 40 cc. de  solii- 
tion. Nalurellrment, le ménisque supSrieur de la couche éthérée 
doit rester encore au-dessus de la courbure d u  tube. On lit ce 
point, ct l'on en déduit la quantité d'éther prelevée. Pendant  cette 
o p h t i o n ,  la partie aqueuse de la solution reste en rcpos dans la 
partie inférieure dc l 'appareil. 

La solution 6thérée est évaporée ; !a niatiére grasse est séchée 
pend;irit 1 heure dans l'étuve B vapeur, puis pesée. On calcule le 
poids.de inatiére grasse p, 100. Le résultat doit étre divis6 par  
le poids sp6cifique d u  lait. 

J'ni exPciit,C avec cet iippnreil ilri g n n d  nomhre da dklerrninn- 
tions, e t  j'en a i  constat6 l'exactitude. .Je donne ci dessous quel- 
-[LI& résultats d'analyses de comparaison obtenus avec nion 
appareil,  avec l'appareil Rohrig et avec la m6thorle acitle-buty- 
rométrique, qui  montrent leur concordance : 

Méthode Appareil Appareil 
acide-butyrometrique Hohrig Kieter 

- - - 
3,05 p. 100 3 , 0 9 p .  100 3,09 p. 100 
0,63 - 2,62 - 2,65 - 
2,95 -- 2,86 - 2,89 - 
3,90 - 3,88 - 3,84 - 
3,50 - 3,53 - 3,&9 - 
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't'appareil peut Ctreemployk pour tous les produits lactés, pour 
lesquels la méthode Gottlieb-Rose est applicable (1). 

Dowage de@ eoinliinaiaiond pliosphorées 
daiiu les aérçales, 

Par M. P. C~HLEQ 

Lorsyu'on veut doser e n  bloc les conibinaisoris ptiosphorées 
des céréales, telles que farines, reinou!dges, sons, l'idée qu i  vient 
d'abord à l 'esprit, pour  ces derniers surtout,  c'est de les inciné- 
rer dans un Mger courant d'air, de reprendre les cendres par  l'eau 
additionnée d'Az3011 e t  de doser l'acide phosphorique. Pour pro- 
céder h ce dosage, nous avons précipité dans la solution l'acide 
phosphorique à l 'état de phosphntc ammoniaco-magnfisien, et 
nous avoiis déterrriirié ses proportions volurnClriquenient p a r  
I'urane. 

Mais e n  procédant plusieurs fois de suite de  cette manière, 
nous avons Été choqué de l'intraalité des résultats obtenus, e t ,  
lo r squenous  en avons cherché les causes, nous avons trouvé 
qu'elles résidaient surtout dans le degré de calcination. En effet, 
plus on usait d u  feu comme durée ct  intensité, plus l a  solution 
nitrique des cendres précipitait en blanc par  les sels d'argent, ce 
qui montrait  bien que l'acide phosphorique avait été atteint dans 
sa constitution et  échnpp;iit alors à la précipitation magnésienne ; 
on constatait, a u  contraire, que ces phosphates rentraient dans la 
normale après une demi-heure dlt!bullition avec de l'eau addi- 
tionnée d'AzH03. 

On abrège 110p6ralion, et l'on dissipe tout aléa, en agissant de la 
rnaniére suivaute : la farine ou le son, après leur mélange avec 
leur poids de nitre et le dixième de leur poids de bicarbonate de 
soude, sont projetés p a r  fraction d a n s  une capsule de  platine 
cbauffbe au rouge somhre;  lorsque la dkflagration est terminée, 
on laisse refroidir ; on mélange par trituration et  l'on chauffe de 

- nouveau ; en agitant de  loin en loin, l'incinération marche vite ; 
au moment propice, on reprend par Az110Viliié, et le charbon 
resté s u r  le filtre est rapidement eonsuir16. Tout ce qui est solu- 
ble dans AzOlia dilué est réuni et porté-à  I'6bullition pendant une 
demi-heure en p r k e n c e  d'un léger ercés d'AzH03. Il ne reste plus ' 
qu'A faire un  volume fixe et B doser par  la magnésie et l 'urane 
comme d'usage. 

Piiisqu'on n'a eu hesoin à aucun moment d'exagérer le feu, 

(1) 11 est  construi t  par M .  J .  C.  Cramer, s n u f f l ~ o r  de verre h. Zurich. 
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tout l e  phosphore a bien rerétu l a  forine de p h + h a t e  normal .  
Du reste. la prPsence de l'alcali au début et l'influence prolongke 
de l'acide à la fin étaie111 susci.ptil~leç de ramener en cet étdt les 

n ion en parties que la nature n'y üxalt pas mise ou que  I'opér t '  
avai t  écai.tées. Des cc moment, en effet, les r6sultnts sont deve- 
nus coristants. 

I 

Sur In eoloisat ioi i  de oer ln ius  vitis blancs, 
Par M. Tnucrrox, 

Chiiriiste prjncipal ail Latmrntoiie municipal d e  .Paris 

La ~ a l e ~ ~ r < ~ o i i ~ i i i e r c i a l e  des vin5 blancs 6tant supér ie~ i re  à celle- 
des  vins rouges, on c o n ~ o i t  qu'il y ait. intkrét pour les fraudeurs 
à préparer des vins blancs par  la dZcoloration des vins rouges. 
Cette- pratique a étP signalée depuis quelque temps clkj# par. 
divers auteurs. 

Les différents procddks employés pour  cette décoloration lais-- 
sent souvent  au vin une. faible couleur roshc, q u i  est corriaée 
par l'addition d'une petite quant i té  d'un vert soluhlc, formant 
:titisi la couleur coriiplérneritaii.e. 

Les verts les plus ordinairement employés snnt : le ver1 alca- 
lin, l e v e r t  Helvetia, le ver t  malachite, le vert brillant et le vert 
de mÉthyle. 

Leur préscncc est facilcrncrit dccei6e en maintenant pendant 
quelque temps dans le liquide h l'éhullition urie floche de colon 
nitré ; ce dernier prend alors une teinte verlc carnct6ristiquB. 

Au- Laboratoire niunicipal, nous faisons cet essai sur  tous les. 
vin? l)lancs, en introduisant tout simplement le eoton nitr6 daris 
le l~a~l lon  servant a u  d o s i i ~ c  de  l'alcool par  distillation. 

( f i -anrri t  ezicfrfë cm Lrrho~.ntoil-e rn~r.ni&ml de P a n s )  

.Hbtliodr?s sdnptécs p n r  la Wooiété sutsac des 
chliriisttisl enltlywtes pmtr I'wnnlycie des pimocliiils 
cupr iqucs  et binuPi-en destinés iI coiti l intt iw le#  
muleilieu tic IR vigne.  --- L'emploi considérable des prépa-  
rations ciipriques et souf'r6es poiir cornbattre les nialadies des 
plarites cullivées, tout spéciiilernent de la visne, rend nécessaire 
leur, contrble, tet qu'il se prat ique pour  les engrais coimnercinux 
e t  Ics fourrages concenl.13és. Il est donc utile de  convenir de 
méthodcs ~~ni~lyI . iqi ies ,  d ' a p r h  lesqiiellt:~ on puisse déterminer la 
va le~ i r  r e l n t i ~ ~ e  de ces produils.  

a).  Szdfit.e dv cz~iure. - L'analyse du  sulfate de suivre consiste, 
eii ;EnCral, dans lc dosase d u  cuivre. 10 gr. du sel pulvérisé sont 
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diesous dans I'ean après  addition de  quelques goiit.t.es de SO'HV 
on amène le volume it 500 cc., et l'on filtre ; dans 50 cc. de la so i  
lulion (1  g r  de substance), oii détermine le cuivre sous forme de 
sulfure o i  sous forme d e m é t a l ,  p a r  voie dectrolyt ique;  dans ce 
dernier cas, il est préfërnble d'emploj-er i\zO"H comme dissol-.. 
v,ant. 
. Le sulfate de cuivre du  commerce doit contenir au  minimum 

95 p. 100 de  sulfate p u r  cristallisë (CuS0%i20). 
h) Acilnte de cuivre ( ~ ' ~ r d e t )  - On distingue d e u s  sortes de pro- 

duits : l'acétate de cuivre raffiné (verdet neutre) e t  les acktates. 
basiques (verdet .~ basiques). Pour  les deux séries, on doit déter- 
miner In teneur en cuivre et celle en acide acétique. 

Dosage d u  cuivre. - On procbde de ln ménie rnanii.re que pour 
le sulfate de cuivre. 

D o s a g ~  de I'ncitle ncétique. - Celui-ci se fait coinnie pour le vin, 
d'après la méthode de Landmann : 1 gr. de substance est intro-> 
duit dans nn  ballon de  300 cc., avec 2"Jcc. d'eau et 20 cc. d'acitlr' 
phosphorique sirupeux ; on distille s u r  une  petite flamine, aver  un  
courant de vapeur d'eau, jusqu'à ce qu'il ne  passe plus d'acide 
acitique. D'aprbs les recherches de M. Jeanprètre, ce résultat 
est atteint (avec une  distillation bien conduite) lorsqu'on a 
recueilli 200cc. de liquide, B condition d'insérer entre le  ballon A 
distillation et  le réfrigirrnnt u n  tube dont  l'ampoule n'ait pas  une  
capacité supérieure B 30cc. 

Le verdel neutre doit contenir un  miiiiinuni de  31 p. 100 de 
cuivre pur ,  correspondant k 98 p.  200 d'acétate neutre cristal- 
lis6 (Cu(CtH302)~ $ I l P O )  et 6tre entièrement soluble dans l'eau. 

La composition des verdets basiques étant variable, la teneur 
en cuivre p u r  sera garantie ii l'exclusion de  tous autres sels &- 
cuivre; ils doivent étre finement pulvéris& et donner, p a r  
délayage dans l'eau, une  bouillie IégEre. 

c) Soufres .  - Les principales sortes de soufre d u  coinriierce 
sont le soufre sublimé (fleur) e t  le soufre pulvérisé (trituré, 
ventilé). 

L'analyse du  soufre doit porter s u r  la détermination de la 
pureté et  celle de  la  finesse. 

D é t ~ r n ~ i n n t i o n  de la pziwté. - 5 gr .  de  soufre sont calcinks dans 
une capsule en platine, à tempkrature modérke, jusqu'k poids 
constant; le résidu (matière minérale; est pesé. Comme le soufre' 
n'est g é n h l e r n e n t  pas falsifié avec des substances organiques, ' 
le résidu de la calcination indique les impuretés (minérales) di1 . 
soufre. 

Détérminat ion de la f inesse.  -Celle-ci se  fait, faute de méthodes 
plus précises, d'après la rnkthodc de Chancel, en observant les ! 

conditions suivantes : 
1 0  On emploie de  l'éther p u r  e t  anhydre  (distillb sur  du  

sodium) ; 
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2 0  Les appareils doivent avoir les rliinensions indiquées par 
Portele : 

Teneur jusqu'au trait 100, à temphrature 17O5 = 25 cc. 
Longueur du tube jiisqii'au trait 100 = 175 mm. 
Longueur du tube du  trait 10 au trait 100 - 1% mm. 
Diamétre intérieur = 12rnm.68 

30 Les déterminations sont faites la température de 11°5 
(aiéthodes adoptées par l'Association des staiions agronomiques' 
allemandes, Kassel, 2903, Landw. Versiichsstationen,volume LX, 
page 2%). 

Pratique de la inéthiide Chancel : 
5 gr. de 1'4chantilloi1,' tamisé au taiiiis de 2 inillirii,, sont iritrci- 

duits dans le tube, au moyen d'uni: baguet,te de verre et d'uii 
petit pinceau{ qu'oii lave avec un peu d'éther ; l'appareil est rem- 
pli jusqu'au trait 100, aprcs que l'air est expulsé, bouché, puis 
plongé pendant quelques instants dans l'eau 5 27"5; le contenu 
est ensuite agité fortement pendant une minute, dans le sens de 
la longueur du tube, celui-ci étant entouré d'un drap  de laine ; 
le eulforimétre est placb de suite verticalement, en se servant d'un 
support et en évitant toute secousse ; on lit le volume occupé par 
le soufre des que celui-ci cesse de se tasser. L'opération est 
répétke d i s  fois, et l'on prend la iiioyeune des- lectures, cornrne 
degré sulforiin6trique Chancel. 

Conditions que doit  remplir un soufre de bonne qualité. - l o  Les 
soufres contenant plus de 2 p. 1000 deinaticres minérales doivent 
Btre considér6s cornine irnpurs ; 

20 La finesse, exprimEe en degré Chancel, doit étre au mini- 
mum : 

Soufre sublimé &O0 
» trituré 600 

ventilé 700 

:P i lu  microscope, les parLicules d u  soufre lrilur6 et du soufre 
veutili: apparaissent ang&euses, avec des art'tes vives; celles du 
soufre suhlimb paraissent arrondies e t  souvent agglomérées. A 
In lumi6re polarisée, les premibres sont transparentes, les der- 
niéres opaques. 

Le soufre trituré pur  est complBtement soluble dans le sulfure 
de carbone; le soufre suhliiné ne  l'est qu'en partie. La méthode 
suivante, proposée par M.  C. Duserre, permet de  déterminer 
approxiinativernerit la proportion de chacune de ces deux sorles 
dans les soufres mélangés : 

5 gr. du squfre à examiner sont introduits dans le sulfori- 
métre Chancel, qu'on remplit de sulfure de carbone pur  jusqu'aii 
trait 100 ; après avoir agité deux ou trois fois, comme il est 
indiqué plus haut, et a p r h  avoir laissé déposer, on lit le volume 
di1 soufre non difisoiis. Le soufre triturc5 ne laisse, s'il est pur, 
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a'uc"n rhsidu ; le soufre sublimE forme un  dép& de  soufre 
amorphe, dont  le volume est  de  240 b &O0 Chancel, avec une  
moyenne d e  3 3 O .  Pour  les mélanges d e  soufre sublimé et  de  
soufre trituré, le volume de  soufre insoluble est de  80 b 21'73 
Chancel, avec une  moyenne d e  13". 

II. - PRODUITS M I ~ L A N G ~ S .  

Les préparations spckiales sont généralemerit corriposées de 
sulfate de  cuivre, parfois d'acétate, avec du  soufre, de  la chaux ,  
du carbonate d e  soude, d u  talc, du  kaolin, du  sucre, d u  savon, 
parfois une matière coloranle, pulvéris6s et  mélangés intime- 
ment. 

Dosage du cuivre.  - iOgr. de  substance, placés dans un  ballon 
de 500cc., sont additionnés d'eau et de la quantire d'HC1 néces- 
saire pour dissoudre le sel de cuivre, la chaux,  etc. , 

Après ébullition et refroidissement, on complète au  voluilie ; 
on filtre et l'on dose le cuivre rl'nprés l'une des riiéthodcs indi- 
qnées plus hau t .  Si le dosage a 1ii:ii p a r  voie klectrolytijue, or1 
emploie, pour la dissolution, Az0311. Si le cuivre se trouve eii 
partie i l'état de  sulfate! en partie B l'état d'acétate, on determine, 
en outre, la teneur en acides sulfurique et acktique (ce dernier 
comme pour le verdet, par la m6thode de  Landmann,  avec 2 ii 
5 gr. de substiitice). La teneur est indiquée soit sous forme d e  
cuivre métal, soit sous forme de sulfüte (CuS0'31120), ou d'acé- 
tate CU(C'H~O')~ + H20.  . 

Cu x 3,93 = CuSOb + 511%. 
Cu X 3,24 = C ~ i ( C ~ 1 1 ~ 0 ~ ) ~  + I120. 
Dosage du soufre. - Si le soufre est du  soufre trituré et que le 

inelange ne ren-ferme pas d'autres substances solubles dans le 
sulfure de  carbone, on procéde exactement comme pour le dosage 
de la ,riiatiére grasse dans  les fourrages, en se  servant du  sulfure 
de carbone coiiirne dissolvant. Lorsque le produit renferme d u  
soufre sublinié, cette méthode n'est pas  applicable, à cause de  la 
proportion de soufre amorphe insoluble d a n s  le sulfure. Dans 
ce cas, la rn6tliode suiva~ite ,  expériinentée PiLr M. C.  Ihsser re ,  
permet d'arriver a u  but,  si, comme c'est Ires généiralement le 
cas. la substance ne contient pas de matikres organiques ou 
volatiles insolubles d a n s  l'e;lii, l'alcool e t  1'ét.her : 

10gr.  de In poudre, iutroduils dans un verre, surit additionnés 
d'un peu d'eau et d'IICI &endu, ajouté peu h peu, dans  le but  de 

.dissoudre les sels de cuivre, In soude, la chaux,  etc. ; on filtre 
ensuite B t ravers  u n  tnnlpon d'amiante ca lc ide ,  introduit dans 
un entonnoir ou un creuset de Gooch ; on lave plusieurs reprises 
k l'eau distillée froide, avec d e  l'alcool e t  un peu d'éther ; on éIi- 
mïne d e  cette façon les sels de cuivre, de soude, de chaux, la 
rl;sine, le savon, etc. Le résidu sur  le  filtre d'amiante se compose 
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uniquement du -soufre avec les matikres minérales (talc, 
kaolin, etc.) ; on introduit le tout dans une capsule en platine; ... 
on sèche B l'étuve à eau bouillante, et l'on pèse: on calcineensuite, 
et l'on pèse & nouveau. La difference de poids correspond à la 
teneur en soufre. 

Ditermination des autres compmatzts. - Celle-ci n lieu d'aprés 
les méthodes ordinaires de la chimie analytique. 

Recherches ~ ~ i d c i ~ h ! ~ .  - Pour se rendre un compte exact de la 
valeur des remèdes destinés ?I etre répandus sur la vigne à l'état 
de poudre sèche ou délayée dans l'eau, il faut rechercher, outre 
leur teneur en matières .actives (scls de cuivre, soufre), s'ils se 
laissent facilement répandre au  soufflet et s'ils donnent, rrié- 
larrgés 2 l'eau, une bouillie convenable. On tiendra surtout compte 
des points suivants : 

1 0  Les cnmpnsants de la poudre doivent &tre finement pulvé- 
risés et rie pas forrrier de grunieaux; 

2 0  E n  délayact la poudre dans l'eau, selon les indications du 
vendeur (on prépare dans ce bu1 ud litre de bouillie), il doit se 
former immkdiatement un prkcipité homogène et volumineux, 
qui reste en suspension daris le liquide pendant vingt-quatre 
heures au moins, sans subir d'altkralion sensible. Lorsque, durant 
cet intervalle, le précipité s'est aggloméré et a pris un aspect 
grenu. on déclare le rernéde impropre 2 l'usage, k cause de sa 
mauvaise r.bpartition et de son peu d'adhérence sur les feuilles 
de la vigne ; 

3" On d6clarei.a dgalenient impropre à l'emploi les produits à. 
base de sulfate de cuivre dont les bouillies, prépar6es selon les 
indications du fabricant, renferment par fiectolitre plus d e  
N O  gr .  de sulfate de cuivre cristallisé à l'état libre, cela à. cause 
des dangers de brhliires sur les organes rie la vigne. 

Les me~nbres de la Commission : 

C. DUSSEIIHE, Lausanne; V, KELIIOPER, Waedenswil ; 
J. JEANPRETHE, Auvernier. 

REVUE DES PUBLICAT [ O  NS FRANÇAISCS 
l 

Naavelle méthode d'attaque des ferro-all1ae;es et 
en partlemlier de8 Pcrrosillclaiiis. - M .  P.  NICOLAR- 
DOT (Con~ples rmlduv de l ' A c u d h i e  des sciences du 19 octobre 2908). 

.- La nécessité où l'on se trouve, pour attaquer les ferrasili- 
-ciums, de les porphyriser et de les maintenir pendant longtemps 
au contact d'un mélange desels alcalins en fusion, rend leur ana- 
lyse fort ennuyeuse. Il n'est pas rarenon plus de voir les creusets 
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-- 6 3  ,; 

de plaiinese désagr6,ger p romptement  tant  sous l'action des sels 
&iilins que sous celle d u  siliciuin. Enfin, il serait avan tageuxde  . . 

pouvoir effectuer les a n a l p s  d e  manii:res diKkrentes. 
, Après avoir vainement essayé de tous les agents d'atta@e, 
l'auteui a d i  renoncer à l'nclion du  chlore s u r  l'alliage porté a u  
rouge, parce qu'il est inipossilile, dans le cas du  ferrosiliciüni, 
d'arriter tout Ii: chlorure de silicium ; niais. k I'nidc d'un réactif 
fort eiriployk dans  l'iiidusliie du  caouichuuc, le chlorure d e  
soufre industriel, il a pu at taquer  très fiicilenient les ferro 
allinges les plus réSnictaircs à l'action des réactifs. 

Si, en efrrt, on cliaiiffe dii fei-rosilicium pulvérisé, m h e  très 
grossit\rerrierit, avec du  clilorure de  soufre, on voit des bulles 
gazeuses se dégager vers  70"n très grande abondance; I'nttaqut: 
s1accé18rc bientbt, et,  en .3 minutes, elle est totale ; à 1 00°, elle-est 
violente, mais des fiimi:es blanclies se  d&gagent en abondance. 
indiquarit le départ du  siliciurri k l'état de chlorure. Avec les 
ferrochromes, l'attaque est beaucoup plus difficile ; ello rie se  
produit qu'au-dessus de  120" pour les ferrotitanes, elle com- 
mence k 70°. 

A u  poiiit de  vue  ;trialytique, il suffit, pour recueillir tous les 
chlorures peu volütils, de  munir  l'appareil (un gros tube à essai) 
d'un horiclion traversé par  un  réfrisérant à reflux ; rnais il n'en 
est plus de nibme avec les fei-rot.itant:s, n i  surtout avec les ferro- 
siliciuins. La valeur de ces alliages Etnrit étatilie d1apr3s leur 
teneur en silirium ou en titane, il est nécessaire de peser la silice 
ou l'acide titanique. Les cssais antCrieurs d c  l'auteur sur  l'at- 
toque des alliages au rouge par  le chlore ont prou-vé qu'il ne fal- 
lait pas songer k absorber le cliloi~uie de  silicium. Il aurait  ét6 
nécessaire, en effet, d'employer beaucoup de ch lorwe  de  soufre ,  
dont l'odeur est fort d,isnqrCnblc .i l'üidc du  mode opkratoire 
suivant, il est possible tl'at,taqucr les ferrosiliciiiins, meme k triis 
forte teneur, avec u n  poids de chlorure de  soufre à peine SUI& 

rieur CL trois fois leur poids, dans un appareil en verre de 230ccl 
cntièreinent clos. 

Mode op14nto iw .  - Lhns u n  bailou ti fond rond de  XiOcc., 
bien sec, on introduit Ogr.5 de i'errosilicium gi.ossi&rement p l r  
&ri& ; le ballon est ferrnk p;ir un  bouchon e n  caoutchouc 
(paraffiné ou non) travers6 p;w un tube eri verix muni  d'un robi- 
net ; la partie infkrieure du tube  dépasse (le quelques inillimk- 
tres le bouchon et  est teririinke en siftlct pour assurer I'écoule- 
iiieiit coiriplet du  chlorure de  simfre ; au-dessus du  robinet, le 
tube est fonné de deux cylindres de diamètre ditférent ; la partie 
la plus étroite, d'une contenance de Q cc., est. grilduee par  demi- 
cc. ; la partie la plus large a un diamètre et une hauteur  suffi- 
sants pour  introduire facileinerit uri bouchori. 

Lorsque l'appareil est-ainsi mont6,'on y fait Ie 'vide jkqu'li. 
20 centim. de mercure, et l'on ferme le tmohiiiet ; on verse 2cc 
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d e  chlorure de soufre, qu'on introduit avec précaution sans lais- 
ser rentrer d'air ; l'exc&s de chlorure de soufre est enlevé ; on 
chauffe. et, dès que l'attaque commence, on cesse de chauffer'; 
aprks refroidissement, le chlorure de soufre qui n'a pas réagi se 
condense et, en plongeant la partie inférieure du ballon dans 
I'eau froide, on rend le contact plus intime ; en chauffant une 
seconde fois, l'attaque est terminée ; dès que l'appareil est 
refroidi, on introduit quelques goiittes d'eau ammoniacale, 
d'abord avec précaution, car la réaction est tres vive lorsqu'il 
reste du chlorure de soufri, puis en assez grande quantité ; on 
continue ensuite B remplir le ballon avec de l'eau pure, au fur et 
h. mesure qu'il se refroidit. 

Lorsque l'ophration a été bien conduite, le ballon est presque 
totiilernent rempli et pas une seule trace de chlorure de siliciuni 
n'a pu s'échapper. En retournant le ballon, le robinet étant tou- 
jours fermé, on assure la décomposition totale du chlorure de 
silicium. 

II est curieux de voir ces alliages si réfractai1.e~ s'attaquer 
ainsi en moins d'un quart d'heure et de trouver enfermés en vase 
clos tous les produits de l'attaque. Le lavage des divers éléments 
est exCcul6 suivant les methodes ordinaires. Toute la silice se 
détache aisément à l'aide d'un agitateur garni de caoutchouc, 
aprés lavage avec quelques gouttes d'ammoniaque. 

SCparntlon de I'rrelrle tongmtiqae et  de IR sillee. - 
M. P .  YICOLARDOT (Comptes rendus de l'Académie des sciences 
du 2 novembre 1908). - Les anciennes méthodes de séparation 
de la silice et de l'acide tungstique (fusion avec SO'KH ou traite- 
ment par HFI) ne fournissent que des résultats approximatifs, 
surtout lorsque la teneur en silice est faible. Seule, l'action du 
gaz chlorhydrique sec sur le mélange fortement chauffé, indi- 
quée d'abord par Périllon et retrouvée par M M  Friedheim. Hen- 
derson et Pinagel ( i ) ,  permet de séparer intégralement l'acide 
tungstique de la silice. Mais l'opération est laborieuse, car il est 
nkcessaire de  chauffer pendant longtemps et à haute température. 

Tout récemment, M. Bourion (2) a montré qu'un mBlange 
gazeux de chlore et de chlorure de soufre produit, dans certaines 
conditions, des oxychlorures de tungsténe sans attaquer la 
silice, combinée ou mélangée 2 l'acide tungstique. Cette méthode 
prksente l'inconvénient d'utiliser deux corps désagréables à 
manier; en outre, elle parait dklicate, puisque MM. Matignon et 
Bourion (3) ont étahli antérieurement que le même mélange 

(1) Zeit .  f. anorg. Ch., t XLV, 1905. p. 376. 
12) Comptes rendus, 1908, p. 1102. 
( 3 )  Comptes rendus, 1904, p.  63%. 
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transforme facilement la silice e n  chlorure de silicium. Le pro- 
cédé Clégant de M.  Defacqz, qui  consiste à réduire d'abord le 
mklange d'acide tungstique et de  silice par  l'hydrogène, puis  à 
le traiter p a r  le chlore, es t  trhs long. 

La séparation de  I'acide tur igst iqueet  de la  silice peut être 
réa l ide  plus simplenient à I'aide des vapeurs d e  tétrachlorure de  
carbone. dont Demarçay (1) a signalé le premier l'importance 
comme a p n t  chlorurant.  1,es résultats obtenus p a r  ce savant  
n'ont pas tous étc': confirmés : il résulte toutefois d e  ses essais et 
de  ceux de Quantin (2) que,  si  la silice pure  est faiblement atta- 
quee. elle l'est beaucoup plus en prbseiice de certains oxydes tels 
que I'nlumine. Aucun détail su r  leur mode opératoire n 'a  Cté 
publié. 

L'auteur a constaté que la silice n'est pas attaquée lorsqu'on la 
traite p a r  u n  melange d'air imparfaitement desseché et  de 
vapeuri  de tétrachlorure de  carbone, etqu'elle ne I'est pas davan- 
tage, même quand elle est combinée & l'acide tungstique. La 
présence de l 'air,& surtout de traces d'eau,empéchent snns doute 
la formation du chlorure de silicium. Les résultats obtenus sont 
identiques à ceux fournis p a r  le gaz chlorhydrique sec. hlais il 
n'est pas  possible de  dépasser 4500, parce que le tAtrachlorure 
se décompose vers 4/10" e t  qu'il se forme u n  abondant dépôt d e  
charbon. Au-dessous de  cette t e m p h t m r e ,  l 'attaque est très 
lente ; elle commence vers 400°, e t  l'on n e  peut pas accélérer 
l 'attaque en ajoutrint a u  tétrachlorure soit d u  Sulfuie de  carbone, 
soit rnéine du chlorure de  soufre. ,ivcc le chloroforme, au  con- 
traire, il est possible d'atteindre 5000 sans  dépôt de charbon, et, 
h cette température, l'action de  ce rCactif sur  I'acide tungstique 
est très énergique : la silice n'est pas  attaquée. Le chloroforme 
fournit un  mélange de chlore et de gaz chlorhydrique qui  parait  
étre plus actif que le chlore seul. Dans un  essai exécuté a u x  envi- 
rons de 440°, pendant le m ê m e  intervalle de temps (2  heures), 
avec le méme poids de  réactif, les quantités d'acide tungstique 
entraînées ont  ét6 : 

C CI' C Cl' CH Cl3 CH CIa 
seul avec air seul avec air 

h 5000, on peut transformer d a n s  le même temps près de {gr. 
d'acide tiingstique en oxychlorures, au moyen des vapeurs de  
cliloroforme. A l'aide d'un réfrigérant, on condense les vapeurs 
de ch lorofome qui n'ont pas réagi, de sorte que ce prockdé est 
économique pour obtenir industriellement de l'acide tungstique 
snns silice. 11 convient, p a r  suite, de  modifier le  mode opératoire 

(1) Comptes rendus, 1887, p .  111. 
(2) Comptes rendus, ,1887, p .  223 ; 1888, p .  i D ï 4 .  
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indiqué précédemment (1) pour l'analyse -du wolfram -et-de4e 
remplacer par  le suivant,  qui élimine une cause d'erreur due à 
la formation de sulfure d'argent a u x  dépens du creuset e t  qui  
Avite de  préparer le sulfntungstate. 
, .Mode opératoire. - Fondre avec de la soude dans u n  creuset 
de platine chauffb s u r  u n e  lampe :2 alcool ; oxyder la solution 
alcaline avec le brome, üprés filtration et  lavage ; neutraliser 
avec IlCl et filtrer n p r k  avoir  cha.utYi: pour recueillir les oxydcs 
(Al%3, FeeO$ SiO". etc.) qui  ont pu se prkcipiter ; acidifier légé- 
reinent pour doser le soufre au moyen du  chlorure de baryum,  
en refondant le précipité obtenu pour obtenir du  SuIfilte de 
baryte pur  ; traiter la liqueur p a r  I I9  et,  a p r t s  filtr n t '  ion, con- 
centrer ; dés que toute odeur a disparu,  ajouter AzOW en excès ; 
evaporer 11 siccité et maintenir à 120" ; filtrer e t  traiter le mé- 
lange d'acide tungstique e t  de  silice (calcin6 et pesk) par  les 
vapeurs de chloroforme mélançées d'air B 500" Les autres 616- 
ments sont dosés suivant la méthode indiquée par l'auteur. 

Dumnge voliini&triqiie dc I 'n~i i le  siili'ureiix dans 
lem vins. - M M .  RLAREZ et CHELLE (Bulletin de 211 Socidé de 
pharmrlcie de Borc1~azr.z: d'aolit-septembre 1908). - Le procédé le 
plus  rapidc pour doser S O q i b r e  et total dans les vins est le pro- 
cédé Ripper, qui consiste B oxyder S 0 2  & froid, B l 'aide d'une 
solution d'iode, en p r k e n c e  de l'empois d'amidon ; la f in  de  la 
réaction est indiquée par  la coloration bleue qui  se  produit. 

Pour  SO' total, qui  comprend, avec l'acide libre, celui qui est 
combiné a u x  principes aldéhgdiques du  vin ,  on traite le liquide 
à analyser par  un  alcali caustique, qui décompose la  combinai- 
son aldéhydique ; on aciduleensuite par  SWH2, et l'on dose volii- 
métriquement SOS a u  moyen de l'iode comme dniis le de 
S02  libre. P 

Ce procédé n'est pas trBs exact ;  si leu quantités de Sr)* sont 
voisines de  la quantité tolérée IOgr.350 par litre , on a recours k 
la méthode de Haas, qui est adoptée par  les lahorntoires officiels 
e t  qui  consiste h déplacer par  distillation dans C O V o u t  SO" du  
vin, k recueillir le distillatum dans une  solution iodke, qui trans- 
forme SOz en SOLH5, et  doser ce dernier acide h l'état de su-lfate 
de baryum. Du poids ,du  sulfate de  baryuin ohtenu, on rltkluit 
celui d e  SOS total contenu dans le vin. 

Les résultats fournis par  le procédir Ripper sont généralciiicnt 
plus 6levés que ceux donn6s par  la mithode ITiins; l'inconvénient 
de cette derniére est d'ètre riiinutieuse, comme toiites les rrii.lho- 
des pondérales, e t  d'exiger un  temps trks long. 3IJI. .Blarez 
et Chelle e n  proposent une autre, consistant à separer SOQu 

pl) Comptes rendus, t. CXLIV,  1907, p .  859. 
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moyen du  vide;  on retrouve tout S09 d a n s  le distillatum, si l'on 
a soin d e  le niaintenir alcalin pendant la durée d e  distillation et 
si  I'on opére sous pression réduite. Rien n'est alors pliis facile 
que de faire le dosage volumétrique de SOa p a r  l'iode, puis 
le dosage pondéral aprés  son oxydation p a r  l'iode et sa  transfor- 
mation en sulfate de baryum.  

Mode opiralotre. - On prend un  ballon d e  250 cc. environ, 
qu'on chnulfc au  bain-marie, après  y avoir versé 2 cc. d'acide 
phosphorique sirupeux ; on ajoute de la pierre ponce ; on houche 
le  ballon avec un bouchon de caoutchour: oercé de deux trous. 
dans l'un desquels passe un  tube à entonnoir à robinet, I'enton- 
noir étant d'une contenance de  50cc. ;lu minimum ; dans l'autre 
trou passe un  tube de  dégagement recourbé, dont  la partie ineli- 
née est entourée d'un réfrigérant en verre d a n s  lequel circule u n  
courant d'eau froide;  l'extrémité de ce tube p&ètr.e dans  un 
autre  ballon portant deux tubulures, lequel est bouche avec u n  
bouchon de  caoutchouc traversé Dar Ic tube : l 'autre tubulure d e  
ce ballon est également bouchée par  u n  bouchon de  caoutchouc 
traversé par  u n  tube en verre communiquant avec une  machine $ 
faire le "ide ; ce ballon h deux tubuluris contient 20cc. de soude 
à QO p. 1.000 : on  fait le vide dans  l'appareil, de  façon A réduire 
la pression à 2 ou 3 centim. de  mercure, e t  I'on ferme le robi- 
ne t ;  on introduit dans  le  ballon contenant l'acide phosphorique, 
2 l'aide d c  l'entonnoir, 50 cc. d u  vin dans  lequel on desire doser 
S02 ; on lave l'entonnoir avec quelques cc. d'eau distillhe, qu'on 
laisse couler dans le ballon en ouvrant  le robinet avec précaution, 
d e  manière a bviter la rentrée d e  l'air ; sous l'influence d e l a  cha- 
leur, It:  vin distille, e t  I'on pousse la distillation jusqu'h ce qu'il 
reste dans  le ballon un  résidu pâteux ; SOS est entraîné, ainsi que  
l'alcool, l'eau et les principes volatils d u  vin,  qui se  condensent 
dans le ballon deux tubulures ; l a  soude contenue dans le ballon 
ahsorbe les principes acides et empkche l a  formation d'acide 
aldéhyde-sulfureux ; on laisse alors pCr16trer l'air daus 1,'appareil 
en ouvrant  le robinet du tube à entonnoir,; on détache le ballon it 
deux tubulures, et l'on procède au dosage de SOS ; h cet effet, on 
ajoute 10 cc. de  SO'+lI%u tiers et un peu d'empois d'amidon, e t  
l'on verse avec une  burette une solutiori NI20 a u  N/30d'iode jus- 
qu'à coloration bleue persistante. 

Lcs résultats obtenus concordent avec ceux obtenus p a r  l a  
méthode pondérale de  IIaas. 

Pour  contr8ler cette niéthode, MM. BIarez et Chelle ont  titré 
directement SOT au  moyen de  la solution d'iode N/20, dans  u n e  
solution d e  bisiilfite de  s o u d e  ; ils ont trouvé que cette derniére 
contenait Ogr.6144 de S02 par  litre ; aprés  distillation--dans le 
vide, ils ont trouvé Ogr 6113 par l i t re .  
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.Qnirlyrrede la iiiolyhdPniLe. -MM. A .  GILIIERT, 1'. JAR'- 
NMCH et V. WASOWlCZ (Zeils. f .  analyt. Chernie, 1907, p. 54, 
par  Rav. n a ~ l n l l . ,  p. 560). - M. Gilbertgrille pendant trois à qua- 
t r e  heures I g t .  du minerai porptiyrisé, place dans une nacelle 
de  orc cela in^ au milieu d'un tube k combustion de 60-70 centim. 
de longmu-,  li.gércmerit i~icl int  et chaull'é en son milieu par deux 
forts becs Bunsen ; aprés refroidissement, on verse le contenu 
dans un grand becherglass contenant Az113, où l'acide molyb- 
dique se dissout en deux ou trois heures ; on lave aussi le tube 
avec AzH3 et I'on réunit les liquides ; on filtre ; on évapore le 
filtratum dans une capsule de platine, puis on calcine au rouge 
naissant jusqu'g poids constant: on reprend par AzI13 et l'on 
dkduit le résidu du poids Lrouvé. 

Le résidu du grillage primitif peut contenir encore u n  peu de 
molybdène ; on le désagrège par le carbonate de soude ; on 
reprend par l'eau chaude, et, s'il y a du rnangi~nhse, par un peu 
d'alcool ; on filtre ; on délerrriiriequalitativen1~111 le rriolybdérie par 
le ferrocyanure depot:i'ssium dans la solution faiblement acide, et 
on le dose par la méthode de vonder Pfortens, en réduisant l'acide 
rnolybdiqie par le zinc en liqueur acide et titrant au permanga- 
nate de potasse. On doit réduire par 10 à 15 gr. de zinc, en solu- 
tion fortement chlorhydrique (75 cc. HCI) pour moins de 50 cc. 
de solution molybdique. La réduction est rapide ; on fait refroi- 
dir ; on étend fortement, et I'on litre. On fait un  essai k blanc. 

P. T.  

Anirlysc di1 hloxyde de Ibni-yam. - N. A .  CHWALA 
(Zeils. f .  ungew. Cltemie, 1908, p. 589). - Le procédé Kassner 
repose sur le titrage du sel double fornié par l'action du ferricya- 
nure de potassium K6HaFe"Cy" avec la solution de perm:tnga- 
nate de potasse. La réaction BaOa+ 2K3FeCy6 = I<%alieTyy" + 0' 
n'est pas facile b rendre compléte dans les conditions indi- 
quées ; la décomposition du bioxyde de baryum dans unc solu- 
tion trop concentrée de ferricyariure se ralentit trés vite et finit 
riiSnie par s ürréter ; d'aqtre part, dans les solutions concentrées, 
elle exige trop de temps. Le chauffage au bain-marie bouillant 
accélère la réaction, mais encore insuffisamment ; on obtient la 
plupart du temps des chiffres trop faibles. D'ailleurs, la tempé- 
rature de l'ébullition est inapplicable, car il y a, dans ce cas, des 
r6actions secondaires : transformntion directe d u  UaOQn oxygène 
et BaO, décomposition du sel dnuhle formé. Les résultats obte- 
nus \ ariaicnt de 77,s  R 86,6 p. 200dans lememe prodnil. D'a~itre 
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part ,  le titrage est incertain, car le bioxyde industriel contient 
souvent du  fer comme impureté ; la solution sulfurique du  
K q a F e T y "  est color& en bleu, et le ti trage a u  permanganate 
de potasse est très incertain. 

On a reinplacti sans  beaucoup de  succés le permanganate par 
une solution d e  sulfate de  cuivre. 

En pratique, ce procédé est abandonne!. 
Quincke (1) a proposé la méthode suivante : ddtermir~atioii 

volumétrique de  l ' o x y g h e  d6gagk dans la rkaction. Si I'on prend 
les soins voulus pour que ta dissolution du  bioxyde d a n s  IIÇI 
dilué se fasse sans perdre d ' o x y g h e ,  les rhsultats de cette mé- 
thode sont thkoriquement exacts. On y arrive d'ailleurs facile- 
ment en se servant,  pour faire la dissolution et la réaction, d'un 

. dispositif analogue il celui du cnlcimétre, pour que le mélange ne 
se fasse qu'aprks corriinunicatiun établie avec la burette. 

L'auteur indique que,  sans ces précautions, la dissolution de 
B a 0 2 a n s  I1C1 peut donner des pertes d'oxygéne atteignant 0,8 
p .  100. Cette cause d'erreur est, d'ailleurs, commune à tous les 
procédés dans  lesguels on  met le bioxyde en dissolution avan t  
titrage. 

Crie des méthodes appliquées a u  titrage d u  bioxyde de baryum 
consiste dissoudre le bioxyde dans HCl dilué et ?i t i trer par  le 
permanganate d e  potasse aprés addition de  sulrate de inanga- 
nese 12). Mais, comme il est indiquk ci-dessus, on a des  pertes 
d oxygéne favorisées par  l'agitation ; les écarts sont toutefois 
assez minimes. 

L'auteur a essayé le titrage e n  mettant le hioxyde en suspen- 
sion dans SOTdi luué  et  décolorant directement le permanga- 
nate ; les résultats sont variables suivant l'état de finesse du  
produit analysé et I'on peut avoir des écarts considérables. 

En pratique, on dissout le bioxyde dans HC1 trés dilué ; on 
ajoute S V I V a u  116, et I'on titre au permanganate de potasse 
N/10 ; la perte d'oxygéne indiquée ci-dessus donne des résultats 
iin peu plus faibles que  la méthode voltirnétrique ou iodomé- 
trique. 

Un autre  procédé, bas6 s u r  la réaction BaO' + X I  + 41IC1 = 
BaClS + 2KC1 + 2HW + 21, donne. comme on le sait ,  des rtisul- 
tats variahles. 

On a essayé, sans résultats satisfaisants, le procéd6 appliqué 
aux peroxydes des mGtaux lourds, consistant à faire agir  s u r  
HCI el. à absorber le CI dans l'iodure de ~ o t a s s i u m .  

P a r  contre, on a r h s s i  à établir un  procédé exact en appli- 
quant  la r2action indiquée par  Mohr : ferricyanure de  potas- 
siiiiu, sulfate de zinc et  iodure de potassium ; Ogr. 10 de bioxyde 

( I )  Zei l .  f. analyt. Chsrnie. 1892, 28. 
(2) Ldn. Chem.  Zeil., Z906, p .  l E S .  
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sont : dBlay6s dans 200 cc. d'eau ; on ajoute 100 ii i50cc. de, 
liqueur titrée de ferricyanure (6Jgr.9 de KTeCy6 par lilre) ; on 
laisse s'elTectuer la réxtion au bain-marie, en ;igil;int de ternps 
en temps, puis on porte le bain-marie l'ébullition ; après 1 & 
2. minutes, tout -dégagerilent d'oxygène doit étre terminé ; on 
laisse ref i id i r  ; on ajoube 5 cc. d'[KI (D = 1,13), puis une solu- 
tion saturke de Zgr.3 ii Igr.5 de. sulfüte de zinc exempt de fer, 
et enfin 2 ?I 3 gr. d'iodure de potassium cristallisé ; on ferme le 
flacon, et on laisse le tout pendant 1 heure !/2 a u  I~ain-marie à. 
450 ; on neutralise la plusgrande partie de l'acide, et l'on ajoute 
de l'hyposulfité N/10 en excés, apr& addition d'amidon ; ou bien 
on alcalinise faiblcirient avec ,$aliCO> on ajoute de la liqueur 
K/10 d'acide arsénieux en e,xcPs ; dans les deiix cas, on titre en 
retour par. l'iode N!'10. 

Le calcul se fait d'aprias les données suivantes : 
1 BaO' = 2KJFeCyG ; 
1K"eCy" I I  ; 

a- (b x 0,0329) 
RaOS p. 100 =. , dans laquelle a = le poids 

38% 
en gr. du ferricyanure de potassium ; b le nombre de cc. de 
liqueur d'hyposulfite ou d'acide arsénicux ; c le poids de 13a0" 
mis en œuvre. 

D'après ce qui précéde, on voit que seules les rnéthodes gam- 
métrique ou iodoiiiétriqiie donnent des résultais exacts ; elles se 
contrôlent muluelleineiit : mais. dans la pratique, on préfère se 
servir du procédé rapide avec 1ICl et SO'H". 

E.  S. 

Uonage de I'nclde oiirboiiiqoc seul on eu mélange 
avec d'oiilrcoi gnz ab*orbol~lcs par Ica n l c a l l ~ .  - 
MM. G .  LUNGE et A.  RITTENER (Zeits. f .  nngew. Chemie, 1908, 
p. 184.  On peut avoir à eliectuer ledosage deCOqansun inélange 
gazeuxou dans un produit liquide ou solide. On ramène le pro- 
blkme nu cas le plus simple : produit gazeux en déplaçant COL seul 
ou accompagné de IVS, de CI, elc. La solution ou la prise d'essai 
solideest traitée par IlCl dans un petit ballon de 30cc.. relié avec 
le voluménoinétre par un lube capillaire. Les précautions clnssi- 
ques sont prises (él~ullition en prCsence d'aluiiiiniuin en fil, 
remplissage total) pour assurer l'expulsion coinplète des gaz à 
doser. Dans le cas de présence de Cl, l'alurriiriiui~i est reiiiplacé 
par 2 à 3 cc. de peroxyde d'hyrlrogène à 3 p. 100. 

Le volurnénoinEtre est constitué par une burette genre Uunte, 
qui porle R une extrémité un robinel ?i trois voies faisant 
communiquer l'intérieur de la l~urette avec un tube capillaire 
coud6 ou avec un entonnoir ; l'autre extrémité de la burette est 
fermée par un robinet simple, avec tube capillaire, relié au 
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flacon de niveau par  un  long caoutchouc:. IA. graduation est 'la 
suivante : au-dessus rlu robinet simple existe un espace non g a -  
dué ;  le reste de In contenance est divisé en 110 cc. et gradué d e  
I O  O et de O à 100 ; ce dernier chiffie correspond à In fermeture- 
du robinet à trois ~ ~ o i e s .  Ln-thermomètre est fise extérieurement' 
sur  la calandre du voluménoin6tre. Les inanipulations des gaz s e  
font sur  l'eau salée saturke. 

D o x q e  de C O 5 e e l d .  -.La prise d'essai, s'il s'agit de  doser CO2 
combiné, ne doit pas  fournir  u n  volume de  gaz supérieur h 80cc. ; 
s'il s'agit d 'un mélange gazeux, on en fait la prise avec les pr& 
cautions us~;,cllcs do I'nnnlysc des gaz, le volume Ctant ramené h 
100cc. sous la piwsion et h l a  tempérnture amhiantes par le jeu 
[lu flacon de  niveau ; on prend exacleinent le vo lu~ne  di1 gaz 
Iirut, et l'on introduit d a n s  l'apparciil de la lessivci caiistiqiie poiir 
f;iire I'ahsoi$lion dnns les conditions hiibituelles. 

Les lectures se  font aprCs un repos de  20 à 28 minutes, afin 
cl'i.tre assuré d'avoir 6galisatiori avec l 'extérieur; on  n e  tient pas  
compte de la so1ubilil.i: do COZ dnns l':lu salée, l'erreiir qui en 
rZaiilte Zt:iii t nCgligealile. 

Les autei.i,. ;~liandunnciit In hiirette gaz xvec niantenu pour 
circulation d'eau. 

Pour le calcul d u  volume de COe, ramené à 00 et L la pression 
de Om.76. on doit tenir compte de ce que, pour les tein$ratures 
ordinaires, la tension d'une solution salée saturée n'est que de  
SO p .  100 de celle de  l'eau pure. On doit prendre pour  densité de 
CO2 1,52892, moyenne des déterminations de  Rayleigh (1,52909) 
et  de Leduc. (1,52874), ce qui donne pour poids du litre 2,9765. 

Disons de suite que,  pour HyS, on doi tprendre 1,5378 (densitC 
1',1893 pour l'air - I d'après Leduc) et  pour Cl le poids du  
litre = 3.219 (Trcadwcll Chris t ic) .  

Dosa,qe de fl',S et de CO>n milange.  - Le mélange gazeux 6tnnt 
recueili daris la burette, ou eu fait passer une partie dans u n  
:ippai7eil identique ; on  a pr is  soin de déterminer par  pesée du  
n~ercure  les volumes des tubes c n ~ i l l a i r e s  coudbs des deux 
burettes pour en tenir compte d a n s  les calculs. 

Dans l'une des burettes, o n  fait  le dosage des gaz ahsorbables 
par  la lessive caustique; dans l'autre, on fait pénétrer. avan t  
l'introduction du gaz, une quantité suffisante d'iode h' 10 ;  le 
déplacernent du gaz contenu dans  la première a kt6 apprécié p a r  
la lecture des volurnes avant  e t  après .  On connaît également, p a r  
la lecture dans  le voluinénoinètre, la quantité d'iode mise en 
(.euvre ; on agite p i u r  absorber H2S;  on recueille la liqueur d'iode 
dans une fiole d'El-lennwyer, etl'on titre en retour parl'hyposulfite 
de soude pour connaître kt quantité d'iode saturé et  calculer 11%. 

Les auteurs on t  constaté que ce procéd' est plus exact que celui 
qui consiste à t i trer p a r  l'iode, après  neutralisation par  l'acide 
acétique. In solution alcaline qiii n servi L l'absorption de In tota- 
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lit6 des deux gaz. La solubilité de HeS dans l'eau salée ne cause 
qu'une erreur négligeable. 

Dosage de Cl et COZ en melange. - Le gaz k analyser 6tant con- 
tenu dans la burette, on introduit par l'entonnoir de la liqueur 
arsbnieuse N/10, qui absorbe le chlore ; on absorbe ensuite CO" 
par la soude h 30 p. 100; on recueille le liquide d e  la burette 
dans une fiole; on acidifie par X I ;  on ajoute NaHCO" et I'on titre 
l'excès de liqueur arsénieuse par l'iode N/iO. Lorsqu'on n'a pas 
tr3it.é plus de 50 à 60cc. dc gaz, on n'a besoin de titrer que le 
contenu de la burette, si I'on a pris les précautions voulues pour 
éviter le retour de liquide dans le flacon de niveau. 0, 

E. S. - 

'ilnent rknistnnt R U X  ac~i~es(lnd. quztnica, 1908, p .  119). 
- On peut obtenir un cinient resistant aux acides en mélan- 
geant : 

.4miante . . . . . . .  1 partie 
Sable fin. . . . . . . .  f N 

Silicate de soude à 30°& . . 6 à 8 )) 

Lü p%te obtenue durcit facilement à l'air, devient complètement 
insoluble et rksiste la chaleur. P. T. 

Clilor~te tic l~crtrnwliiiii. - MM. KLOBBIC et \VISSE:)' 
(Pharmnceutird Joztrnrrl, 1908, 11, p. 258). - Le chlorate de potas- 
sium prt5pnré. par 6lectrolyse peut contenir des traces de perchlo- 
rate. Pour rechercher celte impureté, il suffit de colorer en rose 
la  solution du chlorate avec une trace de permanganate de  potas- 
sium et d'évaporer un peu la solution ; s'il y a du perchlorate, on 
obtient des cristaux caractéristiques. 

A. 1). 

Dosage d c  I'seiclc I~orique et des borates dans les 
nubailaneen allnicntiilres (Joui-n. Soc. chem. lnd., suivant 
lndustr. q~iimica. 1908, p.  161) .  - Recherche dans le lait. - 
300 cc. de lait or1 ajoute 400cc. d'alcool éthylique ou iriétliylique, 
puis on distille après avoir ajouté 70cc. de SO'H' ; de temps 
en temps, on additionne d'alcool ; dans le dislillatum, on précipite 
l'acide borique sous forme de borate de haryuin ; ou bien. après 
avoir corripl6té 9 1 litre, on dose par  lu pohsse N/ lO en pi.èsence 
de 30 cc. de glycérine. 

Rrchprche dans l'olcooi! nzcthyliqu~. - A 300cc. on ajoute 35 cc, 
de  Ç 0 ' 1 1 9 ,  ct I'on distille S la température de 730;  on titre comme 
précédemnien t. 

Recherche dans le sel marin. - On dissout 5ç r .  de sel dans une 
quantiti! suffisante de S04112 ; on ajout.e 300cc. d'alcool m6thy- 
lique et l'on distille ; le distillaturn est traité comme préc8dem- 
inen t. P, T. 
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Reelierche d u  fluor dans la biére. - M .  J. FLAMAND 
(Rzrll. de la Soc. chirniqw de Belqzque de dkcernbre 1908, p. k s i ) .  
- Le procédé précoriisi: pa r  l'auteur consiste k transformer les 
fliiorures solubles en fluorurcs insolubles au  mogen du  chlorure 
deharyurn, en prhence  d'un sulfale soluble, en milieu alcaliri et 
à chaud. 

Le sulfate soluble employé n'intervient que cornine agent rrikca- 
nique, lequel. en se triinsforinanten eulf i~tede hiiryiiin, englohe le 
fliiorure insoluble de  liaryurn, donnarit airisi un  précipité plus 
voliiinineux. se  séparant  mieux du  milieu, e t  d'un traitement 
ultérieur onr SOkII"oins délicat. 

Pour essayer son procédé, l'auteur s'est servi d'une biére pure 
fah iquée  b la brasserie de I'Iristitut de brasserie de  G a r d ,  k 
laqueÏle i l  a ajouté des qiiantit6s de fluorure d'anirnoniurn variant 
de Ogr. 001 5, 0gr.OZ p a r  lilre. Tous les essais, sans exception, 
ont donne la gravure caractéristique. 

11 est à remarquer  que l'intensité de la gravure n'est pas pro- 
portionnelle 5, la quantité d e  fluor contenue dans la bière. Ce 
fait est dù  à la nature du  verre, qui  joue, dans ces recherches, 
une influence marquante. Le simple verre vitres paraî t  donner 
les meilleurs résultats. 

iMotle oprrntoire. -On iritrod~iit ,  dans u n  ballon d 'une cnpacité 
de deux litres, u n  litre de bière débarrassCe de C O Q a r  agitition ; 
on alcalinise lé$:reinent au  moyen du  carbonate d'ammonium et  
de qudques  goiittes d'ammoniaque ; on a,joute quelques cc. 
d'une solution concentrée de siilf:it<: de potnssiurn ou de sodium ;- 
on porte 5 l'ébullition, et l'on p r k i p i t e  au moyen d'une solution 
de chlorure de bnryuiii 11 20 p.  100 ; on maintient i I'éhullition 
peridant 10 ri!iriutes, pour rassernblei. le précipité; on laisse dépu- 
ser ; on décante et  l'on filtre sur  un  filtre sans  plis. La filtration 
est ritpide et  le filtraturn est brillant ; on dessèche le prkcipité à 
I'étiive sans lavage prlalahle  il l'eau distillée ; après  dessicm- 
tiori, or1 sépare le précipité d u  filtre ; or1 l'iritroduit daris u n  
creusct de platine, et on le calcine Iègbrement ; aprks refroidiç- 
seinerit, le creuset est introduit dans u n  bain rixtrie fmid ( l ) ,  et  
son contenii est additionné de  SO'IPpur et concent.rA, de manière 
L former une  bouillie claire ; on recouvre vivement le creuset au  
inoyen d'une plaque de verre enduite d 'une 18gère couche d e  
paraffine, qu'on a rnise nu par  quelques trails tracés avec une 
poirite rn6tallique ; on porte le creuset au  baiii-marie bouillant, 
et on l'y ilmintient pendant une heure, après quoi on peul voir 
la gravure caractéristique. 

Pour éviter la fusion de  la paraffine, on laisse tomber di: l'eau 
froide, goutte h goutte, au  moyen d'un dispositif quelconque 

(il L'acide fluorhydrique mis en liberté dégage déjà des vapeurs a 4504.  
C'est pour cela qu'il est nkcessairc d'ajoutor SO'IIP sur le précipitii rriain- 
tenu B une temperature inferieure a lgO au moyen du bain-marie froid. 
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(un entonnoir à robinet, p a r  exemple), s u r  la face extérieure de 
l a  lame de verre  recouverte d'un papier-filtre. 

Becherclic de l'aoide saliayliqee Hhre clans le 
aiaiicyiate de biwr~iuth. - 11 13. P. IlAR1tlSSI)N (Pim-ma- 
ceulicul .luwr~wl, 1908) 11, p. 3411). - Lart:ctierche d e  l'acide sali- 
cylique libre par  les divers tlissolvants(alcool, chloroforme, lien- 
zol) donne des résultiits incertains; l'emploi del'éther méthylique 
( D  - 0,720) est dc beaiicoiip p r é f h b l e .  En effet, B 0,1 p. 100 
d'acide libre, le benzol ne décèle pas 1':tdditiori; de  0,01 i 0,OJ 
p .  100, il n'y a rkaction ni avec le chloroforme ni avec le benzol ; 
avec l'alcool, il y a toujours rkactioii, même avec le  salicylate 
pur. Avec l'éther méthylique seul, on peut déceler la présence de 
0,01 p. 100 d'acide libre, et la réaction est négative dans  le cas 
où le produit est pur .  

N o d e  opé~aloirr. - l g r .  de sel est agit6 avec 10 cc. d'élher 
iiiEthylique (U = 0,730) ; on filtre; on évapore a u  bain-marie 
avec précaution et en s 'arrétant dès que la derniére trace de  dis- 
solvant est évaporée, afin d'éviter la volatilisation de  l'acide sali- 
cylique libre ; au  résidu on ajoute 0cc.S d'eau et une  goutte dc 
chlorure ferrique dilué à 0,i p.  100 ; on obtient u n  résidu cris- 
tallin 5 l'évaporation ; lorsque le salicylate de bismuth contient 
0,2 p. 100 d'acide salicylique libre, on perçoit à peine le residu, 
mais la réaction au  chlorure ferrique est très nette. 

A .  D. 

 ERS^^ des pentlres Inseoticides. - GRIEB ( A p o t h e k e ~  
Zeitung, 1908, p. 431). - Pour npprdcier l a  valeur des poudres 
de fleurs de  pyrèthre employkes comme insecticides, l'auteur 
recorrirriande de pratiquer d'abord u n  essai préliminaire, cousis- 
tant  i agiter dans un tube 1 gr.  de  poudre avec 10 cc. d 'é ther;  si, 
aprEs que la poudre s'est deposée, la liqiicur éthkrée est vcrdb- 
tre, c'est que In tige a ét6 pulvérisée a rec  I;i fleur, et alors la pou- 
d re  doit être rejetée. 

Si l'éther ne s'est pas  coloré.en vert,  on continue 1'ess:ii r:n 
pesant 5 g r .  de poudre, qu'on place dans un vase de Bohème long 
et  otroit ; on ajoute 50 cc. d 'é ther  ; on  agi te;  on décante ; on f i l -  
t re  la liqueur éthérée; on rkpète la niCrrie opération avec une nou- 
vellc quantite d'éther ; on jette sur  le filtre la poudre, qu'on lrive 
encore sur  le filtre avec de  l 'kther; or1 réunit les liqueurs iJlh6- 
rées d t ~ n s  une capsule tarée; on évnyiore et l'on pèse la capsule; 
I'nugm*entatiori de poids de  cette capsule est dile nu poids d u  
rEsirlu, qui est coinposé d'oli5orésine, dont  le poids viwic dc 7 ,3  i 
23 p. 100. Les échiiiitillons qui colorent le plus l'éther en jaune 
d'or sont ceux qui rionnent les chiflrcs les [JIUS élevés d'oléo- 
résine. 
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L'auteur a trouvé u n  échantillon falsifie avec du borate de 
soude. 

Becberol~e inédlco-legale de la Wcole par l'emploi 
de Iiinili.rn poimrinét. - 11. Hb,IUlAN (Bulletzn de ln 
Soc. chim. de I le [q iq i te  d'août-septembre 4908). - Le cas d'exper- 
tise médico-légale a a n s  lesquels on doit eflectuer 1ü recherchedes 
grains de fécule sont extrènieineiit rares ; l 'auteur ü eu k se 
prononcer dans l'espèce suivante : un  individu avai t  assassiné 
sa belle niére en la frappant d'un coup de couteau, et I'accusa- 
tion prétendait que le crime avait été prernédité ; la dkfense, de  
son côt&, affirmait qu'on devait écarter la préméditation, attendu 
nue le rneurtre avait étP, conirnis au cours d 'une disuilte dc 
1 

ménage 1:t que  l'inculpé avail saisi sur  la table d e  la cuisine un 
couteau qui avai t  récemrrierit servi à peler des pommes de  terre. 

L 'au te l r  fut  donc charge d'examiner les taches qui  existaient 
sur le couteau et de rechercher si l 'on y retrouverait la prksence 
des grains de  fécule à coté des taches d e  sang révélées p a r  l a  
réaction de  l 'hémine. 

L'examen microscopique montra des taches formees de  pous- 
sières minérales, de poils de  coton, de filaments myckliens, de 
débris vég6taux, etc., mais  pas de fécule ; la réaction de l'iodure 
d'amidon fut  négative. 

L'auteur songea alors à utiliser le microscope polarisant avan t  
de conclure. II reconnut, dans une de  ses préparations, avec 
la plus grande netteté, plusieurs grains  de fécule dissimulés 
dans l'cnchev6trement que  formaient les filaments et  débris 
végétaux ou minéraux constituant la presque totalité d e  la 
tache. 

11 suffisait de tourner l'oculaire (analyseur) d'un quar t  de tour ,  
.ce qui rcvenait l 'examen microscopique ordinaire, pour voir 
dispiiriiitre la croix caractéristique des grains  de fécule, et alors 
ceux-ci devenaient méconnaissables. La remise en place de l'ob- 
jectif ramenait la formation de la  croix brillaiite. Les dimensions 
et l a  forme des grains ainsi observés correspondaient B ceux de  
ln  fécule de pomrries de terre .  

M .  Ilerinan affirma alors la présence de la fécule sur  la 
lame du  couteau, ce qui  confirmait l 'argument ptésenté par la 
défense. 

Be~l i erehe  de In r h l n a  et de  la  eh-ésinc dans la 
aire d'~heiïkir ( I n d .  quimzcrr, suivant !bu. Urog.,  1908, 
p.  176). - Pour reconnaître la résine dans  la cire, on traite 
celle-ci par  l'alcool, qui dissout In résine avec un peu de cire; on 
évapore l'alcool ; on reprend le  résidu par  AzO'lI ; on ajoute de  
l,'eau et uri excès d'i\zH3 ; on a une couleur rouge-sang (réaction 
de Donath) e n  présence de la résine. 
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Pour  déceler la cérésine, on introduit,  dans  u n  tube d e  9cen-  
tim. J c  longueur ct  Z cerit,im. 5 d e  diamètre, Ogr.2 de  cire et 5 gr. 
d e  chlorofor~ne;  on chauffe et  l'on agite 18gPrernent jiisqii'L dis- 
solutiori corriplète ; on ferme le tnbe avec un  tampon de  colon, et 
on  laisse reposer duran t  2 heures à une ternp8rature supérieure 
à 18O. 

Si la cire est pure, la solution reste lirnpide. Si, a u  contraire, 
elle contient de  la cArésine, il se forme un  dépôt  blanchâtre de  1 
h 3 centirn. de hauteur ,  selon la quantite.  

Aucune au t re  matière, selon l'auteur, ne donne cette réaction, 
sauf la cire japonaise ou  vegétale (extraite d u  Rhus s~rccedaneum), 
laquelle, a p r h  deux heures, donne une substance laiteuse. 

P. T. 

Reehcrehe de  I'hulle de  eoeo dans le beorre. - 
M. ROIIEILT COHN ( l n d .  quirnica, 2908, p. 200). - Cette méthodr, 
d e  recherche est basée s u r  I'insoluhilité des savons palmitiques 
cri présence des savons des autres acides gras  et permet de recori- 
naître avec toute securite 10 à 28 p .  100 d 'hui lede coco. On pése 
5 à 6 g r .  de  graisse fondue dans un rriatras de  250cc. ; on sapo- 
nifie avec 20 cc. de lessive alcoolique de  potasse, contenant 
70 p. 200 d'alcool en volurne (lessive de Meissel) ; on chasse 
l'alcool nu bain-marie. puis  on dissout le savon dans 100 cc. 
d'eau chaude ; lorsque la solution est refroidie, on ajniite, en agi- 
t ; ~ n t ,  100 cc. d 'une solution saturéeà froid de chlorure de sodiuiii ; 
après  1 5  minutes de repos, on filtre ; on ajoute encore 100 cc. 
de  solution salke, et, dix minutes après, on filtre le précipité de 
savon sur  u n  filtre à plis ; au liquide filtré on ajoute 3 k 3 cc. d'llCI 
( O  = .L.lSj, et,  si Ic produit contient de  l'huile de paliiie. il se 
forrile u n  trouble laiteux ; dans le cas contraire, le liquide reste 
lirnpide. 

Pour  appliquer cette rriélhode k I'analysc du  beurre, il faut 
ajouter plus de sel ; on opère cornrrie ci-dessus, mais, daris la 
deuxième prkcipitation, on met une quant i té  double de sel ; on 
ajoute 230 CC.  et, après  10 minutes de repos, on filtre; or1 ajoute 
3 à 5 cc., d'lICl. Si le beurre est pur ,  le liquide r e s k  limpide ou 
devient très 1Pghrerrient opalescent. L'huile de  palme se comporte 
coinine l'huile de coco. 

La iriétliode n'est pas  utilisable pour les beurres fortenicrit 
rances. P. T.  

&es partles non saponilinblen d i a  beorre de  eneo; 
leur prémence dmns le heiiriw rrcldltiunrré de beurre 
tlû coco ( l ier ichte  deuts. G e s e l l s c l ~ n f t ,  1908, p.2000). -On a cons- 
t a t& que beaucoup de graisses vég&ta\es renferment une  partie 
non saponifiablc qui est une cholcstérine au t re  que la phgtosté- 
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rine; on était jusqu'ici d'accord A reconnaître que la partie non 
saponifiable du  beurrede coco était exclusivement constituée par  
la phytostErine; M M .  hlatthes et Ackerrnann ont eu l'id& de  véri- 
fier le fait, et ils ont  remarqué que le beurre de  coco, lui aussi, 
contient, à cbte de  la phytost&ririe, une autre  cholestérine possk- 
dant  les mèmes réactions colorées, mais pouvant fixer 4 atomcs 
de brome pour former un  tétraliromure d'acétate peu soliible, tan- 
dis que la phytostérine donne u n  dibromure d'acétate. Le beurre 
de vache contenant de la cholestérine ordinaire, laquelle n'est pas 
susceptible de former un  tétrabroniure, on comprerid que, si l'on 
parvient A caractériser 18 présence de  la nouvelle cholestérine 
dans u n  beurre, on soit. autorisé h coriclure j. sa fnlsific;ition par  
une graisse végétale, le beurre de  coco par  exeniple. 

Voici comment les auteurs opiirent pour isoler la nouvelle 
cholestérine : ils saponifient 2 kilo d e  beurre de  coco par  la 
potasse alcoolique, et ils épuisent le résidu par  l'éthcr ; tipriis une  
nouvelle saponification, ils otitiennent 1 gr .25  de  phytostérine 
brute et  Ogr.25 d'un corps qui  reste l iquide;  la phytostérine 
brute fond 135-1400; aprés acétylation, ils font agir le brome 
sur le mélange;  il se sépare des lanielles fusililesvers 180-183", 
dont  la coniposition rkpond à la formule C""1Jï'13r'02 ; c'est donc 
le tétrahromure de I'acClate de la nouvelle choleslérine. Si l'on 
concentre le liquide filtré, on obtient des crist;iux de dibroinure 
fuçibles k 232-135"; c'est le dibromure d'acétate d e  phytostéririe 
ordinaire. 

Détermination de la matière sèelie dunm l e s  pro: 
doits eclluloslyoes - A l .  C .  SCIIWALBR (Ze i t s .  f .  angew. 
C h e m i ~ ,  1908, p. UN). - L'auteur recoiiirnande la distillation 
de l'eau en chaufrant le produit dans le  toluol ou le pktrole ; l'ap- 
pareil est analogue k celui p rkonisé  par  Thormer (1) pour le 
dosage de I'huniiditk! dans les produits alimentaires ; seulement, 
on rwriplace le  ballori par  une graride cornue e n  cuivre étame 
(constructeurs Ehrhürd t  et Jletzger, à Darmstadt), car le traite- 
ment d c  produits cellulosiques a dh j i  donné lieu à des explosions 
violentes. 

On @se 50 100 gr .  du produit, qu'on déchiquetle et  qu'on 
traite d a n s  la  cornue par  1 litre 1/2 à 2 litres de  pétrole ; on 
chautre pendant 10 à 25 minutes, puis  on distille pendant  10 mi- 
nutes environ ; In claritication du  distillatum demande 3 h 
4 heures, avan t  qu'on puisse lire coniniodéinent le  volume d'eau 
recueilli. E. S. 

Dosage de la paraïIlne dans I'osokérite et  la eéré- 
site. - MM. d.  MARCUSSON et H. SCHLÜTEH (Cl~ern. Zeit., 

(1) Annales de chimie analytique. 1908, p. 2 4 5 .  
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1907, 31, p .  348) .  - On sait que  ln cérésine du commerce, ainsi 
que  la matière brute employée St sa  préparation, l'oeokérite ou 
cire minerale, sont souvent falsifiées avec la paraffine. Le pro- 
cédé de  l'auteur, pour  la recherche de la  paraffine dans ln &ré- 
sine, est fondé sur  les différences de propriétés de  ces deux suh- 
stances en présence des dissolvants ; il repose s u r  les deux faits 
suivants  : 

1 0  (Jne solution de ckresine dans le sulfure de  carbone est pr6- 
cipitée par  addition d 'un  mélange d'alcool et d'éther dans  la pro- 
portion de 55-66 p. 100, tandis que In paraffine reste en solution 
dnns les mémcs conditions. 

20 Dans u n  mélange de cérdsine et de paraffine, la ckrésine est 
également précipitée dans les m h e s  conditions, mais  d'autant 
moins que le mélange contient plus de  paraffine ; l 'auteur a 
observé q u e  60 p. 200 environ de la cérésine contenue dans le 
inklange est précipit6e. 

L'analyse se  fait de la nianiix-e suivante : 3 g r .  de  la niüti61.e à 
essayer, débarrassés des matières étrangères, telles que résines, 
inatikres saponifiübles, etc., sont dissous dans 30 cc. de  sulfure 
de  carbone, en chaull'ant doucenient au  réfrigérant k reflux ; la 
solution est refroidie duris un bain d'eau k la terripérature de%', 
e t  I'on ajoute 300cc. d 'un mélange & volumes égaux d'alcool e t  
d'éther h 25" le précipite est rapidement essoré s u r  un  enton- 
noir de  Diichner de i l  centim. de dianictre environ, lav6 avec 
26 cc. d'alcool-éther & 23-t dissous d a n s  le benzol chaud ; la 
solution est  recueillie dans une capsule tarée, e t  1 on piise aprbs 
évaporation du  solvant. 

L a  teneur en paraffine est calculée de  la manière suivanle 
(l'après In quantité a de précipité : comme, en moyenne. 6 0 p .  100 
de  prkcipité représcntent 100 p. 100 d c  cérésinc, pour a p. 100 

1000 
de précipité, o n ü  - p. 100 de cérésine ; p a r  suite, s i  p est la 

60 
teneur  en ~ a r a f f i n e  : 

Becherche des matières alhuminoirlcs a u  moyen 
de la foi-iuddéhyde. - M. LIEBEI1JfAiVN (Zeils. f .  fizters. 
h'uhr. u. Genussm., 1908, p. 231). - On sait que la recherche de  
la formaldéhyde par  SO'H' concentre contenant u n  peu d'oxyde 
de  fer rie peut se faire qu'en présence de  matières alhurriinoïdes, 
aussi peut-on appliquer A 1; recherche des matières albumi- 
noïdes cette rGaction, qui est t rès  sensible si I'on opère sur  des 
solutions incolores. 

A 5 cc. environ de solution à essayer, on a.joute u n e  goutte de 
formaldéhyde du commerce et une  goutte d'une solution diluée 
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de chlorure  fer r ique  ; o n  a j o u t e  h cel te  so lu l ion  env i ron  5 cc. de 
SO'H3 concentré  ; il s e  u n  a n n e a u  bleu  violacé,  o u ,  en  
prksence d e  t rès  pe t i tes  q u a n t i t é s  d ' a lbumine  e t  op rhs  agi ta t ion ,  
u n e  coloration violet-rniigc8tre d e  l a  so lu t ion .  

1 rnilligr. d ' a lbumine  d e  l'ceuf ou  d ' a lbumose  (pep tone  d e  
Witte), calculée exempte  d e  cendre ,  d issoute  d a n s  1Occ. d ' eau  
distillée, d o n n e  encore  t r è s  ne t tement  l a  réaction ; celle-ci est 
encore sens ih le  s i  l 'ou sr: t rouve  e n  présence  d e  O mi l l igr .  2 d'nl- 
buiriine seulerneri t, par exemple  daris urie dilutiori r't 1 : 30.000. 

Cette rkaction appa r t i en t  au g r o u p e  des  a u t r e s  réact ions  des  
a ld thydes ,  par in i  lesquelles il f a u t  compte r  l a  rkactiori d e  Ilcichl 
avec l a  benzald6hyde.  N. B. - 

BIBLIOGRAPHIE 
lïl~toire da d&veloppeincnt de la chiiule depuis 

llavolsier Junqii'à nos jours, par A .  LADESBCRG, professeur à 
I'Universitti de Breslau, traduit sur l a  quatrième &dition allemande par 
A .  Corvisy. 1 vol. de  388 pages (A. Ilerrnann, éditeur, 6, r u e  de la S o r -  
bonne). Prix : 25 francs. - -  Cetle etude historique, qui est divisPe en 
17 leçons, ruerite d'étrc lue attentivement. L'auteur a voulu montrer,  
corriiiie il le dit dans s a  prdface, que les idees actuelles n e  sont que le 
dkveloppement des idées antérieures, et il s'efforce de  les relier entre 
elles, d 'en rrioritrer l'ericliainemeril logique. I I  Je  ne  suis pas, dit-il, 
ct reirionté plus haut que Lavoisier, parce que notre science a reçu de  
(( cet investigateur génial une forme loiite nouvelle et  qu'on peut adrnet- 
« tre que n o m  sorriiries encore dans la période d'evolution qui a cotn- 
« mencé par lui ». L'auteur écrivait ces lignes dans la prel'ace de sa 
premiere édition, en 186'3; depuis, bien des notions nouvelles ont  été 
acquises ; l 'auteur leur a fait place, et, dans la 1 7 c  leçon, il parle du 
radium, de l'allotropie, de la chimie des colloides, etc. 

La lecture de  cet ouvrage, si bien groupé, montre,  dans ses grandes 
lignes, l'dvolution de l a  science chimique et  contribue, pour les esprits 
éclairés, B tracer la voie des progres futurs. 

Analyse des Inltm, par Cr. IIINART. 1 vol. de 190 pages de 
I'EncyclopMie des aideme'moire Lkaute' (Gauthier-Villars et  Masson, 
éditeurs). Prix : 2 fr. 50. 2 Ce petit volume est  l'œuvre d 'un prati- 
cien qui a dirigé pendant  huit ans le laboratoire d'une grande société 
lailiere ct  qui a ,  par conséquent, acquis une grande exptricnce. Il es t  
destine aux experts, auxquels l'auteur a voulu donner  uu guide en 
ne faisant figurer dans son livre que les procédés analytiques les plus 
usuels, ceux qui se recommandent soit par leur exactitude, soit par 
la facilité de leur exécution. 

M. Hinard a parfaitement rempli cette tâche, et  son ouvrage rendra 
certainement les services qu'est en droit d'eu a t tendre  son auteur. 

A rert-hook of' botanj and pharmacogaosy, par  
IIEXRY KRAEMER, Ph. B.,Ph..D.- 1 vol. de  840 pages (J. U. Lippincott 
Company, éditeurs, 5, Henrietta Street, Covent Garden, London). 
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Prix : f: 1 ,  1 S. - L'auteur s'est. propos6 de donncr les iiioyeiis ii'idcii- 
tifier les drogues vi;gt+tales. ainsi que les pr.inc:ipaiix protliiiis de noture 
végetale destinés ti l'aliinentaiion. 

L'ouvrage est divisé en trois parties ; dans  la preiiiikie. I'aiiteiir 
donne la descriplion des caractères dislinctil's des principaux groupes 
de plantes. 

Dans la deuxieine partie, il donne les caraclères des drogues d'ori- 
gine vigétale, caractères inicrographiques et chiiiiiques, qui perrriet- 
tent  d'idenlitier ces substances. Des tahleaiix peirncttcnt tic dblerrni- 
ner la nature des drogues en utilisant leurs caractères dislinclifs. 

Enfin, la troisième partie contient de  precicuses indications su! la 
technique inicroscopique. 

Cet ouvrage, tres bien édit6 et  illustré de nonibreuses figures, rm-  
dra  certainerrierit de grands services aux pliarrnaciens et  aux ctiirriistes. 

Bullclln scienliüqne et induk;trlel d c  la  niaisan 
Boore-Oei traaiirl. - 1.e nurnc'ro d'octobre 1908 ( r i 0  8 de la 2" série) 
renferme Irs docuriients suivants: dans la première partie? iin at.ticle 
lie RI. Pzrrot sur les huiles essenl.iclles e t  sur le Çurigrés de Genhve 
pour lu répression des fraudes, ainsi que dt,s doclirnenls sur diverses 
hnilcs esseritielles. Dans la dernière parLie (revue indusirielle) se trou- 
venl une note sur I'Exposilion franco-britannique et iles reriseignc:~ 
ments sur le marche des essences et des récoltes florales (lu iiiidi de 
la l'rance. La troisième pariie est uoc revue des travaux rlccnts s u r  
lcs part'urns et les huiles essentielles. 

Ageiide Don011 ponr 4 3 0 9 :  Chimie, par E.  J A Y E T .  I vol. 
de 400 pages (8. 1)iinod et  E. I'inat, iditcurs,  49, quai des Grand,- 
Augustins, P,iris, \ ' le) .  Prix : 2 ti-. 50. - Cet agenda contient, soiis 
un loriiial de poche, les notions essenliellrs de pliysiqiie, de  c:liiinie 
générale e t  analyiiqiie, des explications pratiques e t  une fuulc rie 
tables et  formules uslielles d'une recherche facile. Un chapilrc spc- 
cial donne la coinposition et  les carar:ti,res des principaux minéraux. 

L'abondance des docurrients scientifiques renferiiîPs dans  cet agenda 
en fait un véritable vade-mecum du chimiste. 

Laaboi-atolie d'essaln d o  Conwervatoimme des art@ eî 
métiei-h. - Happort sur son Fonctionncirieot pendant I'annee 1907, 
par E. SAUVAGE. - 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Chimlailen oîûcielr cm lBclgiqoe e t  en  Angleterre. 

- Nous extrayons du procès-verllal de l a  séance du Syndicat des chi- 
mistes du 1 2  novembre 2908 le passage suivant, contenant quelqiies 
renseignements susceptibles d'intéresser ceux de nos lecteurs qui desi. 
reraient connaître les conditions dans lesquelles les chimistes prives 
peuvent devenir des chimistes officiels chargcis d'analyser les échantil- 
lons de denrées alimentaires et  des produits agricoles preleves chez 
les commerçants. 
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En Belgique, cdté des laboratoires d 'Mat,  il y a des laboratoires 
ogréBs ; ces laboratoires agréés peuvent être des laboratoires provin- 
ciaux ou communailx ou des laboratoires exploités par des chimistes 
privés, qui sont admis,  après avoir justifib de certains diplàmes el  
d'une pratique de plusieurs années,  el. qui  sont  soumis à une inspec- 
tion faite par u n d d 6 g u é  du gouvernement. 

En Angleterre, il existe trois groupes principaux de  services chiini- 
ques officiels : .IO le service des Public nnul!/st.s, orgariisir par plu- 
sieurs lois sur  la verite des produits alirnentaires, des ~iitkiicarnents, 
de la rriaigarine e t  du beurre ; 20 le service des Of)5cial agricziltural 
analysta, organise par la loi sur la vente des produits agricoles ; 
3O le service des laboratoires du gouvernement, qui n'ont pas de  rap- 
ports directs avec le public. 

Le service des Public anahysts a été creé par la loi de 1875 et 
modifie par plusieurs lois subséquentes ; ces chimistes sont nommés 
par les corrimunes ou I P S  comtbs, et le gouvernement doit les agréer ; 
ils ne  peuvent &trc  révoqués sans  l 'assentiment du gouverneincnt. Ils 
doivent juslifier d e  certaines connaissances e t  d e  certains titres scien- 
tifiques ; les diplômes qu'ils produisent sont de valeur différente : 
un même chimiste peut étre le chimiste de plusieurs communes ou 
comtes. 

Les bulletins d'analyse des Public analysts permettent aux tribu- 
naux de condamrier les corrirrier~arits chez lesquels les écharitilluns 
ont été  prélevés ; toiitefois, Ics cornmercanls peuvent opposer un cer- 
tificat d'un autre Public a n ~ l y s t .  et. s'il y a désaccord entre les deux 
certificats, un Iroisienie echanlillon est envoyé aux fins d'analyse 
dans un laboratoire d'Etat. 

Les Public analysts sont propriétaires de  leur laboratoire ; ils ne 
sont pas professeurs dans  des établissements d'enseignement ; ils 
n'encourent aucune responsabilité vis-à-vis des tiers, sauf en cas de 
mauvaise foi formellement état~lie. 

Le service des Offificial agricultural anal?ysts diffère de  celui des 
Public anal!ysts ; touteîois, un Pz~bllc analyst peut étre en niéme 
terrips Of/icial agriculllcral analysl. Ces chimistes spéciaux sont 
nommés par les comtes avec approbation di1 gouvernement ; ils peii- 
vent être revoquBs par les cointés,sans approbation du gouvernement. 
L'AgriculturaZ auaZ!/,st est donc moins indépendant que le Public 
nnnbyst ; il est gen6raleinent ~iroprietaire de son laboratoire et n'est 
pas attache à un etablissement d'enseignement. 

Les laboratoires du  gouvernement sont des labortitoircs dependant 
de  pliisieurs rninisleres et qui ne sont pas cliargés de  l'analyse des 
bcliantilluns prélevés chezles commerçants, sauf dans les cas de con- 
testation entre deux chimistes relativement aux resultats consignés 
sur leur bulle(ir1 d'aualyse. 

Béeret delimltaiit  l e s  terriColi-es ~omquels  eril 
reme~vée l'appellation Champagne. - Un décret rendu 
le 1 7  di'ceriibre 1908 et publié au .Tourna1 of/kiel du 4 janvier 1909 a 
décide qiie l'appellation régionale Chnmpa!yne 6tait excliisivemenl 
reservèe aux vins récoltes et  manipulés entiértment sur  les territoires 
ci-après délimités : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Departement de la Marne. 

Arrondissement de  ChBlons-sur-Marne : toutes les communes. 
Arrondissemient de Reims : toutes les communes. 
Arrondissement d 'Epernay : toutes les communes. 
Arrondiçsemcnt de Vitry-le-François : 
Canton de Vitry : toutes les communes.  
Cic~itori de Heiltz-le-Maurupt : les corrimuries suivantes : Bassu, Uas- 

siiet, Changy, Doucey, Outrepont, Rosay, Vanault-le-Chatel, Vanault- 
les-Dames, Vavray-le-Grand, Vavray-lel'etit. 

Département de I'Aisne. 
Arrnndissernenl de  Chateau-Thierry : 
Canton de Condé-en-Bric : les cornniunes suivantes : Condé-en- 

Brie, Saint-Agnan, Barzy-sur-Marne, Bauln'e, Celles-lès-Condé, La 
Chapelle-Monthodon, Chartéves, Connigis, Courboin, Coiirleinont- 
Varennes, Crézancy, Saint-Eugène, Jaulgonne, Mézy-Moulins, Mon- 
thurel, Montignj-lés-Condé, Montlevon, I'argny-la-Dhuys, Passy-sur- 
Marne, Keuilly-Sauvigny, Tréloiip. 

Canlon de ChAteau-Thierry : les communes suivantes : Chàleau- 
Thierry, Azy, Blesmes, Ronneil, Rrasles, Chierry, Essonnes, Etarnpes, 
Fnssoy, Gland, Mont-Saint PBre, Nesles, Yogrntel, Verdilly. 

Canton de Charly : les communes suivantes: Charly, UPzule-Guérg, 
Chkzy-sur-Marne, Crouttes, Domptin, Montreuil-aux-Lions, Nogenl- 
I'Arlaud, Pavant,  Homeny, Saulchery, Villiers-sur-Marne. 

Arrondissement de Soissons : 
Canton de Braisnc : les communes suivantes : Braisne, Acy, Augg, 

Barbonval, Blanzy-lès-Fimes, Bisenelle, Chasseiny, Ciry-Salsogne, 
Courcelles, Couvrelles, Cys-la-Commune, Dhuizel, Glennes, Longiie- 
vul, Nerval, Saint-Mard, Paars, Perles, Presles-et-Boves, Hévillon, 
Serrnoise, Serval, Vasseny, Vauxéré, Vauxtin, Viel-Arey, JTillers-en- 
Praykres. 

Canton de Vailly : Vailly, Bucy-le-Long, Celles-siir-Aisne, Chavonne, 
Chivres, Condé.sur-Aisne, hlissy-sur-Aisne, Sancy, Soupir. 

Arrètés mlnlnt&rlelm agrçnnt le lalion-atolre dépar- 
temental anner8 a I'Inrtltnt agi.oiininlqunc d e  Uc- 
anugnn et le Inboimtoire mnnicipal a l e  I.ézl,=n~n 
comme lnboratolres ofïiclels IBoiir lem anrilgaes de 
bolssonu, denrées mllmentmlren ct prodoitn ag1.1- 
enlcm. - Par  arrété du ministre de  l'Agriculture du 10 novembre 
1908, le laboratoire départemental annexe à l 'Institut agrononiique 
de Franche-Comté, à Bcsançon, est  admis procéder aux analyses de 
boissons, denrées alimentaires e t  produits agricoles. 

Le ressort de ce laboratoire coniprend les départements du Doubs. 
du Jura et le territoire d e  Belfort. 

Le ressort des laboratoires agrées de Dijon, Nancy e t  Auxerre est 
fixé ainsi qu'il suit : 

Ilijon. - Cote-d'Or (moins l 'arrondissenient de  Beaune), Haule- 
Marne, Aube, Haute-Sabne. 

Nancy. - Meurtlie-et-hloselle, Meuse, Vosges. 
Auxerre. - Yonne, Loiret, Nièvre. 
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Les dispositions de I'arrèté du 48 fevrier 1907 sont rapportées en ce 
qii'elles on t  de contraire au  preseni arrkte. 

Par acrete du mdine jour,  le laboratoire municipal de LEzignan 
(Aude) est tigalement admis B procéder aux mêmes analyses. 

Le ressort de ce laboratoire comprend le départemenl de l'Aude. 
Le ressort de l a  station œnologique de  Montpellier el  celui du labo- 

ratoire municipal de Toulouse sont modifiés ainsi qu'il suit : 
Montpellier. - Aeiault, Tarn .  
Toiilouse. - Tarn-et-Garonne, Gcrs, Haute-Garonne, Ariége, Hautes 

Pyrdndes. 
Les dispositions des arrétes des 4 jiiillet e t  27 auîit 1907 sont rap- 

portées en ce qu'elles ont de  contraire au prksent ar ré té .  

Concours de la Société industrielle cl'biiiiens - 
La Socibté industriclle d'Amiens donne chaque année  d r s  médailles 

- aux auteurs qui traitent d'urie rrianiiire satisl'aisarite les quesiions 
iiiises au coricours. Nous extrayoris du prograrrime du coiit:ours d e  
I'annee 4908-1909 les questions suivantes, rent rant  plus speciaier~ient 
dans la compétence des chiiriisks : 

i 0  11roc6de pratique et  peu coûteux pour atténuer la poussi6re des 
routes (me'daille d 'or) .  

Y Appareil ou proc6de destinri prévenir lcs elTets nuisibles des 
inatii:res conlcnues normalement dans  les eaux d'alinientalion des 
générateurs (medai l le  d 'or) .  

30 Acciiinulateur remplissant les meilleures conditions de rende- 
ment et d e  durée (me'daille d'or) ; 

/ta L'emploi des engrais industriels en  agricullure ou e n  horticul- 
ture ; séchage des cossettes d e  sucrerie et  distillerie deslinées t~ I'ali- 
inentation des bestiaux ; perfectionnements dans  les emplois du sucre 
pour nourrir les bestiaux (~ne'duille d 'or) .  

5O Amélioralion dans le blaricl~irnent de  la laine ou de la soie 
(médaille d'or).  

(io Xedni l le  d 'a rgen t  au meilleur mémoire siir des procédtis d 'ana-  
lyse des substances alirnenlaires. 

7 0  l e d u i l l e  d'or au nirimoire indiquant des arnelioriilions, au 
point d e  vue hygicinique, des eaux destinces h I'alimentalion. 

Proc6dé d'épuration des eaux résiduaires provenant des indus- 
Lries locales (médai l le  d'or).  

9O Midaille d'or au meilleur meinaire sur l'utilisalion de la levnre 
de bière. 

Les concurrents doivent envoyer leurs rnanuscrils et appareils 
frrrnco au président de la Société industriclle, 29, rue de Noyon, a 
~r r i i eus ,  avarit le Icrjuiiiet 1909. 

J$n dehors des noriibrcuses questions indiquées aux concurrents (ces 
qiiesiions sont au noinhre de fiO), les candidats peuvent traiter tel 
sujet qu'il leur convient, pourvu qu'ils porlerit sur les ails ,  la meca. 
nique et la construclioii, sur les fils, tissus B coiif'ection, sur l'histoire 
naturelle, la physique, la chimie el l'agriculture, sur  le commerce et  
I'econoiriie politique et  sociale. Pour les méinoires portant sur  des 
sujets laissés ti l a  liberté des concurrents, l a  Société accorde, s'il y a 
lieu, des médailles d'or dont la valeur peut at teindre 200 francs. 
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f ubilC II. PBllet. - Yoiis apprenons  que  M. II. Pellel, collabo- 
ra leur  d e  ce Recueil, ancien prdsident du Syndicat  des chimistes e t  de 
l'Association des chimistes d e  sucrerie, va c ~ l t h r e r  son jiihilP A I'occa- 
sion de s a  cinqiiantiéme a n n é e  d'exercice comme chimisle d e  siicrerie. 
Depuis 13 ans,  il se rend  en Egypte pour le travail d e  l a  canne  & sucre, 
et ,  depuis 90 ans,  il se consacre en France &l 'é tude  de toutes les ques- 
tions concernant  le  sucre de betteraves. 

Doué d 'une activité extraordinaire,  i l  accompli t  des  travaux de 
laboratoire t rés  variés, e t  il publie d a n s  les journaux  spéciaux d e  nom- 
breux articles qui  son t  toujours lrks a p p r ~ k i é s  des lecteurs. 

Noiis nous associons de g r a n d  cœur  & son juliilé e t  nous lui souhai- 
tons de continuer pendant d e  longues a n n é e s  encore à produire une 
somme d e  travail aussi considérable. 

Disliiictintis hotiorlaques. - Nous soinnies heureux 
d 'annoncer qiie II. Lingrand,  m e m b r e  di] Syndicat  des cliiinislea, a 
é t e  promu Officier de I'ltzstruction p b f i y z ~ ~ .  

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous inforiiions nos lecteurs qu'en qualité [le secrélaire général du S?n- 

dicat  des chiniistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
oiïres le permettent ide procurer des chimisles aux industriels qui en orit 
besoin c l  des places aux cliimistes qui sont ii la rectierclic d'un emploi. 
.Les inseilions que nous taisons dans les Annaks  sont absolument gra- 
tui tes .  S'adresser h M. Crinon, 45, rue Turenne,  Paris, 3.. 

Sui. la demande de hl le secrétaire de I'Associniion des anciens éIè\es 
de l'Institut de cliimie appliquée, nous infornions les intliislricls qii'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, 3, irue îvliclie- 
lel, Paris  (6).  

L'Associaiion nmicale des anciens dlevcs d e  l'Institut national agrono- 
mique est a mérrie chaque annbe d'offrir MM. les induslriils, clii- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingEnieurs agronorncs. 

Prikre d'adresser les denlandes au sibge social de l'hssocialion. $ 6 ,  rue 
Claude Bernard. Paris, 5 0 .  

L'Association des aricirns blkves d u  laboraloire de chiiriie arialytique de 
i'Universiic! dc Genkve nous prie de t'aire savoir qu'elle peut offrir dcs 
chimistes capables et expérimentés dans tous les domaines ç e  rattachant 
a la chimie. - Adre~ser  les demandes a 1'Ecole de chirnic, Geriiive. 

VENTE DE LABORATOIRE Le laboratoire d'analyses et ' de  re- 
cherclies induslriclles que hl. fer di^ 

nand Jean exploitait B Paris, rue du Faubourg Saint-Denis, no 17, sera 
mis eri vente Ir 20 février 1909, à 2 heures, cri l'étude de hl. Delafon, 
notaire a Paris, boulevard de Strasbourg, no 6. - S'adrnsser & M a  Delafon 
ou B Ma Ilrccheux, notaire ii Paris, avenue d'Italie, no e l .  

- -- --- 

Le Gérant : C .  CI1IKON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Heeherehe analytique des ehloratei et leur dosage 
aolurlmétrlqua, 

Par le Dr JUAN F A G ~  VIRGILI, 

Professeur d'nnalyse chimique h la PaculL6 de8 sciences de  Madrid. 

Les plus anciennes m6thodes utilisées pratiquement pour la 
recherche des chlorates sont au norrihre de trois. 

La première consiste à réduire les chlorates en chlorures. Cette 
rkduction peut étie obtenue soit par fusion du chlorate seul ou 
avec un corps qui facilite la rkdiiction. soit par voie humide avec 
des rSducteurs variés en liqueurs acides ou alcalines, & froid ou 
plus généralement & I'ébullitiûn. Les réducteurs les plus employés. 
dans le procédé par voie humide, sont : la poudre de zinc, cui- 
vrée ou non, les sels ferreux et les nitrites. 

Les perchlorates sont aussi réduits par calcination, mais quoi 
qu'ils ne subissent aucune modification par voie humide, la pre- 
mière rkaction de la recherche des chlorates par fusion ne peut 
étre réalisBe; les chlorures, les autres composés de chlore, les 
bromures, les iodures et les corps qui précipitent par le nitrate 
d'argent en solution acide, comme les ferrocyanures, etc., empé- 
chent l'emploi de la réduction par voie humide, car il est néces- 
saire de les éliminer au  prbalnble, ce qui est ennuyeux et, dans 
beaucoup de cas, irripraticable. , 

IJne seconde réaction, employée pour la recherche des chlora- 
tes, consiste à reduire partiellement ces composés en solution 
sulfurique diluée en présence de l'indigo, au moyen de l'acide sul- 
fureux. L'inaltérabilité de la couleur de l'indigo, avant l'addition 
de l'acide siilfiireux, et sa dkcoloration aprks l'addition de cet 
acide, sont caractéristiques de la prksence des chlorates et Cons- 
tituent l'avantage de cette rhction.  Mais celle-ci présente cer- 
tains inconvhicnts, qui sont : la difficulté de son application, 
car un excés d'acide sulfureux réduit totale~rierit l'acide chlori- 
que en IICl, lequel ne décolore plus l'indigo, et il est très facile 
d'ajouter u n  excès de SO', surtout lorsque le chlorate est en très 
petite proportion; de plus, la prksence de certains composés, 
comme le chlore, le brome, les hypochlorites, les nitrates, etc., 
qui. en solution acide, décolorent aussi l'indigo ; enfin, de nom- 
breux corps qui, en liqueur acide, réduisent I'acide chlorique en 

Mms 4909. 
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IICI, méme avant l'addition de S02, rendent cette méthode pcu 
pratique. 

La troisième réaction est la plus caractéristique. Au chlorate 
solide ou à quelques gouttes de sa solution, on ajoute SO'He con- 
centré;  il se produit plus ou moins promptement, suivant la 
quantité de chlorate en prksence, une coloration jaune, et le 
mhlange dkgage une odeur particulière t.rès pénktrantc:, due la 
formation de peroxyde de chlore; la coloration produite et 
l'odeur en question sont dues, seulement au chlorate. et cette réac- 
tion est l'une des plus caractéristiques qu'on connaisse. 

l'resque lous les auteurs' qui se sont occupés de cette rriéthode 
ont conseillé d'agir avec beaucoup de précaution et de prudence 
et de n'opérer que sur de très petites quantités de chlorate par 
crainte d'une explosion toujours possible. Cette recornrnand a t '  ion 
est peut-6tre exagérée, car, aux doses sur lesquelles on opére 
habituellement en analyse, il n'y a pas A craindre d'explosion. 
D'autres auteurs ont dit que cette r'éaction n'est pas trEs sensi- 
ble et qu'il est nécessaire d'opérer sur le chlorate solide. Cela 
n'est pas exact ; la réaction, au contraire. est très sensible, 
et l'on peut m&me l'employer sur une solution contenant le chlo- 
rate; dans ce cas, I'addition de SO11I2 ne donne lieu qu'&un déga- 
gement de chaleur insignifiant et, si la coloration et l'odeur ne se 
produisent pas immédiatement, elles ne tardent pas & se mnni- 
fester l'une et l'antre, même avec moins de Ogr.0001 de chlorate. 
L'inconvénient de cette réaction est la faible coloration produite, 
qu'on peut confondre avec celle de la solution ii essayer, ou qui 
peut résulter de I'addition de S04112, sans cependant qu'il y ait 
de chlorate. De plus, tous les chimistes ne sont pas aptes à bien 
percevoir les odeurs, et cela surtout lorsque SO~BQoncentr6, 
agissant énergiqueriîent sur i)e;rucoup d e  composés ou mélanges 
de corps variés, produit des colorkitions intenses ou un abondant 
dégagement de gaz qui modifient l'odeur du peroxyde de chlore, 
rendant ainsi l'essai difficile. 

Des quautités très grandes de c:hlorures, brornuies, iodures, 
nitrates, nitrites. etc., ou des mdanges de ces corps modifient 
la rkaction. Les substances organiques augmentent les chances 
d'explosion, et beaucoup de celles-ci, avec ou sans explosion, 
détruiscnt le peroxyde de chlore en s'emparant du chlore et de 
I'oxygCne el, ce composé ri'existarit plus, on ne peut percevoir rii 
sa couleur ni son odeur et, par conséquent, il devient impossi- 
ble de dkceler les chlorates, quoique ceux-ci existent. 

Beaucoup &antres méthodes ont kt6 recommandées dans ces 
derniers temps pour cara~tériser  les chlorates, mais presque 
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toutes exigent SOqII" pur et concentré, et, en conséquence, elles 
possèdent beaucoup des inconvénients qui ' viennent d'ktre 
signalés ; d'autres méthodes exigent, au contraire, des réactifs 
coûteux, qui ne peuvent pas être employés d'une manière cou- 
rante; de plus, leur emploi est reridu difricile lorsqu'il existe 
beaucoup de chlorures en présence des chlorates, ce qui se pré- 
sente très fréquemment. 

Pour les cas usuels, et spkcialement pour rechercher les chlo- 
rates en présence des chlorures, j'ai imaginé, en i903, avec 
M. Laffite. une niéthode qui consiste à ajouter au chlorate solide 
ou à quelques gouttes de sa solution un volume égal d'eau d'ani- 
line et d'acide chlorhydrique de densité 1.19 ; il se produit, en 
présence des chlorates, des colorations très intenses. 

La facile alterabilité de l'eau d'aniline et la chaleur dégagée par  
l'addition d'HC1 concentré, qui modifie la réaction et diminue s a  
sensibilité, m'ont fait modifier le réactif, en conservant cependant 
le principe foudamental de la rCaction et réduisant son erriploi à. 
un seul liquide, facile à prbparer, de conservation indéfinie, qui 
ne dégaee aucune chaleur pendant la réaction et qui permet d e  
reconnaître des quantitis mininies de chlorates avec l a  plus 
grande simplicité et sans aucun doute ni  hésitation. ' 

Ce réactif est préparé de la manière suivante : 

Acide chlorhydrique pur (1) = 1,2 2) . . 1 .O00 cc. 
Chlorhydrate d'aniline . . . . . . 50 gr .  

11 est bon d'employer le chlorhydrate d'aniline pur,  afin que s a  
solution soit incolore. Frdquemment le produit provenant de  
fabriques très accréditées et vendu comme pur donne des solu- 
tions colorbes en jaune-verdâtre. Si l'on ne dispose pas d'un ctilnr- 
hydrate d'aniline autre que le type commercial, il convient de  
choisir les morceaux les plus blancs et d'abandonner la solution 
chlorhydrique pendant 24 heures, de la filtrer ou de la décanter 
ensuite, pour séparer les flocons vert-bleuitre qui peuvent se  
former. Une solution ainsi préparée et un peu colorée peut servir 
dans beaucoup de cas, mais, pour la  recherche de très petites 
quantit6s de chlorate, i.1 faut employer des solutions incolores. 
Dans quelques cas particuliers, il est préférable d'employer cette 
autre solution : 

Acide chlorhydrique (l) = l , l k 5 )  (1) . . 1 . 0 0 0 ~ ~ .  
Chlorhydrate d'aniline . . . . . . 50gr.  

(1) Cet acide se prépare en ajoutant 246 c c .  d'eau & 754 cc. d'HC1 
(D 1 1,iQ). 
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Ce réactif se distingue du précédent par la concentration 
d'JlCl ; l'addition à i O O c c .  de B de 25 cc. d'eau donne la solu- 
tion A, qui se trouve, dans ce cas, un peu appauvrie en chlorhy- 
drate d'aniline, rriais qui peul servir également. 

Le mélange de B avec une solution aqueuse donne un dégage- 
ment sensible de chaleur, mais, avec la solution A, l'élévation de 
la température est irisignifiante. 

Je  dois reconnaître que ce réactif n'est pas 2 proprement par- 
ler un réactif spécifique des chlorates, comme la solution nitri- 
que de strychnine, pas plus que la solution sulfurique d'aniline 
proposée par Bottger et par Vitali. En réalité, ce réactif est spéci- 
cifique du chlore e l ,  par le fuit, de tous les corps qui, obiec HG1 
de densité 1,12 ou 1,145, deglrgent du chlore a froid. 

Comme heaucoup de corps oxydants sont dans ces conditions, je 
recommande ce réactif comme un reactif général de beuucoup de com- 
pmés o l ~ ~ d a n t s  et, comme il est de conservation parfaite, de prépa- 
ration trBs simple, d'un prixtrès faibleetd'un emploi trés pratique, 
je le recorrimande comme réactif d'usage fréquent et sensible. 11 
peut faire partie de la collection de réactifs, car il permet de 
rechercher avec promptitude l'absence ou la présence d';n grand 
nombre d'oxydants dans un mélange solide ou dans ilne solution, 
et cela avec plus de facilité qu'avec l'indigo ou l'empois d'ami- 
don et l'iodure de polassiurri, ou bien encore qu'avec les solutioris 
sulfuriques de brucine ou diphénylümine, rkactifs très altérables 
et d'un maniement trés délicat, qui peuvent &tre réservés pour 
des cas plus spkciaux, en p a r t i h i e r  pour la recherche des 
nitrates et des nitrites, qui ne donnent pas de colorations avec les 
solutions A ou B 'et dont IR prP'senn empêche celles que donnent les  
autres ox , ydmts .  

Je considère la solution chlorhydrique d'aniline comme un réac- 
tif d'une application spéciale aux chlorates, parce qu'il permet de 
les rechercher directement, n i eux  qu'avec les réactifs sulfuri- 
ques, dans la majeure partie des cas qu'offre la  pratique, c'est-à- 
dire lorsqu'ils sont en présence de chlorures, de nitrates, de 
nitriles et de substances organiques (analyse des composés 
nitrés, des poudres, des explosifs, des pâles phosphor&s, des 
rnédicamerits, et, dans certaines conditions, des urines) et, avec 
une petite modification de l'essai. dans les chlorures décolorants 
et dans les solutions résultant de la fabrication des chlorates. . 

Modc opératoire. - Dans un tube à essais, on prend de une 
goutte h 1 cc. de la solution ou un petit fragment et jusqu'à 1 gr. 
de la substance solide, selon la proportion de  ,chlorate ou en 
g6néral de la suhstance oxydante; on ajoute de i cc. il &cc. de la 
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solution A, selon la proportion de la matiére solide ou liquide à 
essayer; il se produit immkdiaternent, nu plus ou moins promp-' 
tement, selon l'oxydant et  sa proportion, une coloration violette, 
qui devient rapidement et progressivement d'un bleu de plus en 
plus intense; cette coloration pâlit avec le temps, et il se préci- 
pite un composé vert-bleuatre. Si l'essai porte sur  une solution, 
il convient d'ajouter moins de quatre fois son volume du 
réactif A .  

Le réactif B s'emploie de la rriérne rriariiére, el les ço~oratioris B 
l'origine sont analogues, mais les premières sont plus intenses, 
les variations sont plus rapides et la coloration finale est plus 
pille. 11 convient pour les oxydants qui dégaaent le chlore avec 
plus de difficulté ou pour les solutions qui sont trés diluées; dans 
ce cas, on fait l'essai sur une quantité plus grande. 

Sensibilité. - Excepté dans le cas du chlore lihre, les colora- 
tions indiquées plus haut sont produites par le chlore d'IICI, qui 
reste libre par l'action de l'oxydant; en conséquence, la sensihi- 
lité de la réaction depend de la proportion de chlore mise en 
liberté et à la fois de l'oxygène actiî de l'oxydant. Les corps de 
poids molCculaire faible pourront être reconnus avec plus de 
sensibilité ; pour les chlorates, par exemple, on pourra reconnaî- 
tre commodément Ogr.00002 et  memc 4gr.000007 de chlorate de 
potasse avec urr peu d'habitude. 

Applications. - Relativement à la maniére de se comporter 
vis-à-vis de ce rkactif, les corps peuvent être divisés en trois 
groupes : 

l o  Corps qui donnent la réaction : le chlore, les hypochlorites, 
les chlorates, les hypobrornites, les brornates. les iodates, l'eau 
oxygénée, les peroxydes de sodium, de baryum, de manganèse 
et de plomh, les chromates neutres et les hichromates, les man- 
ganates et les permanganates, les vanadates et les ferricyanures, 
les persels ; 

2a Corps qui rie donnent pas la rbactinn, mais qui ne modifient 
pas celle-ci en présence des corps du premier groupe : le car- 
bone, le soufre, le phosphore, les chlorures, les perchlorates, les 
sulfates, les phosphates et les scis de stabilité analogue, les sels 
ferriques et auriques (la coloration de ceux-ci ne gêue pas la réac- 
tion), les nitrates, les nitrites en petite quantite. l'acide nitrique 
de densité 1,20 ou de conceritration rrioindre, les composés nitrés 
(nitrotoluènes), les arséniates, les molybdates, les tungstates, les 
titanates, les ferrocyanures, les acétates, les citrates, les tartra- 
tes, les saccharates, et un grand nombre de substances organi- 
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que6 d'action réductrice faible ou dc moindre pouvoir chlorurant 
que l'aniline ; 

3" Corps q u i  ne donnent pas la réaction, mais qui peuvent 
empgcher celle-ci lorsqu'ils sont mklangés avec ceui  du premier 
groupe ou la rendre difficile : tous les réducteurs énergiques qui, 
une fois' peroxydés, ne peuvent donner du chlore avec IlCl, 
comme les sels ferreux, les arsdnites, les sulfites, etc., les corn- 
poses plus réductcurs ou plus facilement chlorablcs que l'aniline 
(quelques substances phérioliques, quelques chrorriogCnes de 
l'urine et quelques produits de la putréfaction, etc.), le brome, 
l'iode, les bromiires et les iodures, les nitrites en proportion 
notable, les corps qui, par leur co1or;ition intense ou par leur 
couleur complkmentaire du  bleu, ne permettent pas de percevoir 
la réaction. 

Dosage chlorométrique des chlorates. - Le dosage chlorornétri- 
que des chlorates peut se faire au moyen des réactifs signalCs 
plus haut;  dans ce cas,  le réactif A convient pour des quantités 
comprises entre Ogr.0002 et Ogr.002 e t  le réactif B pour des quan- 
tit6s comprises entre Ogr.0005pt Ogr.0070 ; la solution de chlo- 
rate doit occuper un volume de 5cc. et étre additionnée de SOcc. 
du rhnctif. 

Comme la cause de la différence d'intensité de la coloration 
Qnale obtenue avec la m&me quantité de chlorate selon I'em- 
ploi du réactif A ou du réactif B tient aux différentes concentril- 
tions d'HC1 dans ces réactifs, il est nécessaire que la prise d'essai 
de chlorate soit neulre, si on la compare avec une solution type 
kgalement neutre. En pratique, les solutions de chlorate qu'on 
peut avoir & essayer sont neutres ou alcalines, rarement aci- 
des ; il est nécessaire de les additionner, avant l'essai, soit 
d'acide acétique ou de carbonate de soude, de façon les rendre 
presque neutres ; sans cette prkcaution, on pourrait, avec ilne 
méme quantite de chlorate, obtenir des colorations différentes. 
On peut se servir, comme type, d'une solution de chlorate de 
potasse pur & 5 gr. par litre e t  prendre dc celle-ci, au mornent de 
l'essai, un volume connu qu'on dilue à 100 cc., pour se rappro- 
cher le plus possible de In concentration de ln solution ?I essayer. 
Dans un tube, on verse d'abord 5 cc. de cette nouvelle solution, 
puis, dans une série d'autres tubes, un nombre variable de cc. de 
cclle-ci, qu'on additionne d'cau distillée de manière k avoir tou- 
jours un volume de 5cc. ; d'autre part, dans un autre tube, on 
verse également 5 cc. de la solution à essayer ou une quantité 
inferieure à 5 cc., mais toujours complétée B cavolume avec l'eau 
distillée ; dans tous ces tubes, on ajoute le plus rupidernad possiblr: 
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P u  cc. du réactif A ou B ; on agite, puis on coiilpare les teirites au 
bout de 25 minutes si l'on a employé le réactif A, et au liout de 
15 minutes si l'on a employé le réactif B. 

On peut encore opérer de la façon suivante pour une détermi- 
nation calorimétrique, en tenant compte que la coloration bleue, 
une fois formée, ne subit aucune modification par I'addit.ion 
d'eau, inais seulement un simple changement d'intensith. 

Dans un tube gradut: de 50 cc., on verse 5 cc de la solution 
neutre ?i essayer ; dans un autre tube de meme volume, on verse 

, urie solutiori type de chlorale de potasse eri quaritilé telle qu'elle 
contienne un peu moins de ce composé que celle supposke être 
présente dans l'essai ; on complète avec l'eau le volume de 5 ce. ; 
on ajoute dans les deux t i i h ~ , ~  20 C C .  du réactif A ou Ii, et l'on com- 
pare les teintes obtenues aprks 25 ou après 25 minutes, suivant 
le rEactif employé. Si les teintes rie sont pas équivalentes, on 
additionne cellc qui est la plus intense avec de I'cau distillée 
(mais pas d'HCI), et cela peu à peu, en mélangeant chaque fois 
et jusqu'k ce que les intensités soient égales. II ne reste plus 
alors qu'.a kvaluer le chlorate par les calculs habituels. 

Les deux procédés donnent de bons résultats, mais le deuxième 
est plus siniple. 

Voici, & titre d'exemple, les rkul ta ts  obtenus avec ces deux 
méthodes : 

1 
KCIOa ernploye - 

Ogr.00960 
Ogr.00060 
Ogr.00650 
Ogr. 00450 
Ogr.00250 
0gr.00249 
ogr.00240 

11 
K U 0 3  eniploy6 KCIOS trouvé - - 

Ogr .O0380 Ogr.00237 
Ogr.00213 Ogr.00212 
Ogr.00313 Ogr.00211 
Ogr.00210 Ogr.00210 
Ogr.00150 Ogr.00148 
Ogr.00094 Ogr.00094 
Ogr.00094 Ogr.00093 

IBkterininatioo des bisen volallles diruri le vin, 

Par MM. PAUL DUTOIT et MARCEL D u ~ o u x .  

Les bases volatiles du vin sont constitukes, comme on le sait, 
par l'ammoniaque et par des bases organiques libres ou combi- 
nées. La determination de ces corps a déjà fait l'objet de nom- 
breux travaux, spécialement en ce qui concerne l'ammoniaque. 
Le dosage de cet alcali s'effectue aisément en le précipitant par 
PtC1' dans le distillatum basique. Quant aux bases organiques, il 
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n'exisle pas, à notre connaissance du moins, de méthode perrnet- 
tant de les doser avec précision. 

MM. Gautier et IIalphen ont constaté que la détermination de 
l'ammoniaque dans les vins conduit à des résultats différents, 
suivant qu'on opère par voie gravirnetrique ou volumétrique. Ils 
attribuent la différence à des bases organiques. M. Lahorde ( 2 )  
a, en effet, montré que, pour les vins du Bordelais qui ne contien- 
nent pas ces produils organiques, les deux méthodes de dosage 
conduisent h des résultats identiques. La détermination de l'am- 
moniaque aurait une grande importance au point de vue de la 
différenciation des vins d'avec les vins de liqueur. U'après' 
M. Miintz (2), les vins qui ont été normalement fermentés à basse 
température et chez lesquels les bactéries sont peu abondantes 
contiennent une quantité d'ammoniaque qui est toujours très 
faible et qui ne dépasse pas 4 2 Fi milligr. parl i tre.  Lorsque la 
température de la fermentation est supérieure Ii 37O5, les bacté- 
ries se développent activement et détruiserit la molécule organ- 
que azotée, avec production d'ammoniaque. La  quantité de cet 
alcali peut alors atteindre 50 100 rnilligr. par litre. 

Pour que la détermination voliimétriqiie de l'ammoniaque sait 
rigoureuse, il faut que le vin ne renferme pas de bases organi- 
ques volatiles; or, les vins qui n'en contiennent pas sont l'excep- 
tion, et, dans la généralité des cas, ces produits organiques 
constituent, comme nous le montrerons plus loin, la plus grande 
partie de la basieité volatile. Si l'on tient compte encore de ce 
que la dbtermination volumétrique de la basicith d'un vin varie 
avec l'indicateur, on comprend pourquoi ce dosage présente peu 
de skcurité et ne se fait jamais en pratique. On peut, il est vrai, 
déterminer l'ammoniaque par gravimétrie, en le prkipitant 
par  PtCl', mais c'est une opération toujours longue et qui est 
assez délicate, vu la grande dilution de l'alcali dans le vin. 

La methode physico-chimique que nous proposons remédie à 
ces divers inconvénients et permet de doser avec exactitude la 
totalité des bases volatiles du vin.  Elle repose sur  la variation de 
l a  conductibilité électrique du distillatum basique, au fur et 

mesure de sa neutralisation par un  acide. Cette méthode, que 
nous avons déjà appliquée avec succès a u  dosage sirnultant! des 
sulfates, de l'aciditb totale et des rrialières tannarites, nous a 
donné également des résultats très satisfaisants pour le dosage 
des bases volatiles. Nous avons décrit ailleurs le principe et 

( 1 )  Comptes rendus, 137, 334.  
(2) Comptes rendus, 124, 
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montré qu'elle permet de doser les bases les plus faibles, quelle 
que soit leur dilution. 

On distille le vin, après l'avoir additionné d'un excès de soude 
caustique ; le distillatum basique est neulralis6 par un acide 
titre, qu'on ajoute par petites portions ; après chaque addition 
d'acide, on prend la conductibilité électrique du mélange, et l'on 
porteles résultats sur ungraphique; oninscrit en abcisseslesqiian- 
tités d'acide ajouto, et en ordonnées les conductibilitks. La courbe 
de neutralisation ainsi obtenue est repritsentéeparla figure 1. La 
distance Ob représente donc la quantité d'acide nécessaire pour la 
neutralisation des bases volaliles. La position du point B est 
fix6e très exactement par l'intersection de la courbe AB avec la 
droite BC. 

Pour montrer que les bases volatiles ne se forment pas de 
façon continue par action de la soude ili chaud sur les differents 
corps azotés contenus dans le vin, nous avons distillé par frac- 
tions et déterminé la courbe de neutralisation de chacune de ces 
fractioiis. On constate alors que Ob v a  constam~neut en dimi- 
nuant et que la dernière partie du distillatum ne contient plus de 
bases volatiles. Ces bases existent donc bien dans le vin avant 
le commencement de l'expérience. 

Remarquons encore que la conductibilit6 initiale du distilla- 
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tum, exposé k l'air, augmente avec le temps. Cela est dii k une 
carbonatation de l'ammoniaque et des autres bases. II en r thl t t :  
une légère modification dans la preiniére partie de la courbe, qui 
n'entraîne toutefois pas un déplacement du point B. Cette action 
de l'air est donc sans irriportance a u  point de vue des titrages 
par les conductibilités. Les titrages par voluinétrie, avec les iridi- 
cateurs, varient, par conlre, d'un indicateur à l'autre et, pour un 
mérne indicateur, dépendent du degré de carbonatation. La ph& 
nolphtaléine, par exemple, qui colore fortement. le distilla- 
tum fraîchement distillé, ne le colore plus aprés carbonatation. 
Le méthylorange conduit à des rCsultats qui sont un peu plua 
constants, mais qui dilTèrerit toutefois assez fortement de  ccur 
que fournit la méthode des contluctibilités. 

Il est indispensable d'utiliser la soude caustique pour ohtenir 
le distillatum basique, et non pas ln magnksie ; nous avons cons- 
taté que ce dcrnier alcali, proposé par quelques auteurs, ne inct 
pas en liberte la totalité des bases volatiles du vin. 

Afin d'obtenir la quantité exacte des bases volatiles organi- 
ques, il faut retrancher de la bfisicité totale du  distillaturii la part 
due ii l'ammoniaque. Nous avons filit ce dernier dosage par ara- 
vimétrie (AzH'PtC16] et par colorimétrie (réactif de Yessler). 
L'une et l'autre methode sont peu précises, mais permettent 
cependant d'ktablir avec certitude que l'ammoniaque ne fornie 
qu'une faible partie de la basirité tot.nle (de 112 B 1/10) 

Ainsi un vin blanc Lavaux (1!)03) coriteriait 1,37 équi\.- 
milligr. de bases volatiles totales et 0,25 équiv.-niilligr. d'airiiiio- 
niaque. La différence 1,12 reprksentait les bases organiques. 

Les dosages que nous avons effectués nous ont conduits aux 
m&rnes conclusions que M .  Miintz, B savoir que la quantiti. 
d'ammoniaque contenue dans un vin normalement fermenté est 
assez constante : de Ic à 5 milligr. par litre, ou, exprimE en 
6quiv.-milligr., de O,? à 0,3.  La basicitk totale d'un vin est, par 
contre, beaucoup plus variable. Nos déterminations, qui portent 
sur une cinquantaine d'échantillons de vins vaudois, blancs et 
rouges, d'années et provenances différentes, ont donné 0,6 6quiv.- 
milligr. a u  minimum et 2,s équiv.-rnilligr. au maximurii. 

II serait plus logique d'exprimer les bases volatiles en 
gr .  par litre, plut,& qu'en 6quiv.-milligr. Le manque absolu 
de renseignements sur leur poids rnoléculaire ne nous a pas 
permis de faire ce calcul. Si  l'on adrnet que ce poids mole- 
culaire est voisin de 100, ce qui ne paraît pas exagéré, les 

-vins contiennent de Ogr.06 B Ogr.25 par litre de ces bases orga- 
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niques. Cette quantité n'est pas négligeable, comme on semblait 
le c h i r e  jusqu'ici. 

Hode operatoire. - On introduit,  dans u n  ballon distiller 
d'une contenance d'environ 400 cc., 100 cc. d u  vin à étudier, 
auquel on a,jooute 60 à 70 cc. d'une solution de  soude caustique à 
2 p. 100; avant  de riiunir le ballon au  rkfrigkrant, il est neces- 
saire de le laver à l'eau distillée, de  façon qu'il ne reste pas trace 
d'alcali ou de vin dnns l a  partie supkrieiire du hallon ou  
dnns le tuyau d'échappement. L e  réfrigérant doit ê t re  égalerrient 
d'une propreté parfaite. Dans le but  d'éviter toute projection 
pendant la distillation, on incline le ballon, en recourbant,  p a r  
cxernple, le tuyau d 'khüppernent .  Ces précautions sont iridis- 
pensables, si I'on veut  que  la  méthode fournisse de  bons 
résullats. 

On recueille la distillaturn dans un  hallon jaugé d e  100 cc., lavé 
préalablement à l'eau distillée; lorsque le liquide arr ive près d u  
trait de  jauge, on 'arrête I'opération, et I'on complète le distilla- 
tiim à 100 cc. 

11 ne reste plus q u ' a  faire la courbe de neutralisation de ce dis- 
tillaturn pour  connaître la concentration des bases volatiles 
totales dans  le vin ; à cet effet, on se sert de l'appareil à l'aide 
duquel nous avons éI.nhli la courhe de neutralisation du vin. L a  
cuve électrolytique est du  type d6jh décr i t ;  ses électrodes n e  
doivent pas étre platinees. Les mesures de conductibilité s'effec- 
tuent naturellement à la mkme température (25O p a r  exemple), 
qui doit rester constante pendant toute la durée d e  I'opération. 
Les pointés sont très nets, comme c'est toujours le cas pour des 
solutions diluees ne  contenant pas  de  colloïdes. 

H U  NI20 est contenu dans une  petite burette d e  I cc., divisée 
eri Occ.03 si possible. 

On introduit dans la cuve élect.rnlytique une quantité mesurée 
(30 cc. p a r  exemple) d u  distillatum, de façon que  les électro- 
des soient complètement recouvertes ; on prend la conductibi- 
lité à 250 ; on ajoute avec la burette Occ.05 d'acide N/iO, qu'on 
mélange rapidemenl au  liquide en renversant l a  cuve ; on prend 
de nouveau la  conductihlité.  L'opération est répétée ainsi u n  
certain nombre d e  fois, en ajoutant  toujours la rriême quantité 
d'acide a la  fois (Occ.05 p a r  exemple). Dès qu'on observe une 
augrneutation brusque de la conductibilit,é, on  fai t  encore deux 
ou trois mesures, pour  fixer avec précision la  part ie  UC d e  la 
courbe, e t  l 'opération est  terminée. 

La détermination des bases volatiles exige au  maximum 
30 minutes. 
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Voici, ;Z titre d'exemple, -les résultats d'une expérience : 
cc.  d'HCl Conductihilités (1) 

<oo 182 
0-rn 242 
0,iO 331 
0,15 437 
O,% 548 
O,% 657 
O ,  30 7 3  
0,35 1.024 
0.40 4.339 
3,45 i . 6 4 3  

Ces résultats, portés en graphique, ont donné la figure i .  
Le point d'inflexion se produit aprbs l'addition de Occ. 31 

d'IIC1 NjZO. 
La basicité volatile totale est donc de : 

0,3i X 3,33 = I,O2 6quiv.-millia. par litre 
3,33 est le facteur par lequel il faut multiplier 06 pour obtenir 

les bases volatiles. 
(TravniC executi dans le Laboratoire de chimie physique de 1' U~îirerszti 

de Lausanne). 

Etndes sur I'aloininiom ; analyse de la poudre 
d'alominium. 

Par M. KOHN-ABREST. 

Au cours de travaux antérieurs (2), j'ai montré que, dans l'alu- 
minium en poudre fabriqué au moyen de feuilles aussi pures que 
possible, il existe une proportion relativement considérable 
d'aluminium oxydk. d'ai été ainsi amené à faire une analyse plus 
compléte de cette poudre. 

Pour déterminer la proportion d'aluminium qui  s'y trouve à 
l'état métallique, on réduit, ainsi que je l'ai dé$ indique (3), la 
poudre d'aluminium par le sulfate ferrique. Tout se passe comme 
si la réaction était la suivante : 

3FeS(S04)3+2A1 = h19(S0') 3+6 FeSO' ; 

i de fer correspond à 0,26156 d'aluminium métallique. 
Ogr.5 2 I gr. de poudre dégraissée (4) et séchée dans le vide 

(1) unités arbitraircs. 
(2) J u r  lu poudre d'aluminium et I'o;cydalion de I'uluminium (Hull. 

Soc. chim., 38 série, t. XXXI, 1904, p. 232). 
(3) Zbid. Voir aussi A.  WAHL, Dosage de la poudre de z inc  (Chernical 

Society. 1897).  
(4) Par chauffage de la poudre dans le vide vers 300". 
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sont mblaogés aussi intimement que possible avec un Iiirge excbs 
de sulfate ferrique exempt de sel ferreux (environ de 25 gr. à 
30gr.) ; le tout est introduit avec 75 cc. d'eau dans le ballon 
d'attaque de  l'appareil qui a servi B d6lerrriirier le poids atorni- 
que de l'aluminium (1). Cet appareil se corripose d'un ballon, 
dans lequel se fait l'attaque de l'aluminium par 1IC1 ; d'appa- 
reils propres B dessécher exactement l'hydrogène rlkgagk; d'un 
tube h oxyde de cuivre chauffé au rouge sombre : de tubes des- 
tinés à recueillir en totalité I'eau produite, enfin d'un appareil 
producteur d'acide carbonique permettant dc baliiyer coniplétc- 
ment l'hydrogène et la vapeur d'eau. 

Le ballon renfermant le mélange de sulfate ferrique, d'alumi- 
nium et d'eau est plongé dans I'eau bouillante: un courant 
d'acide c,arbonique est maintenu durant toute la durée de I'expC- 
rience. L'attaque commence vers 200°. Elle s'effectue rapidement ; 
au bout de 10 miniitm, toute la poudre d'alumiiiium a disparu, et 
il ne reste qu'une solution brune et transparente. Aucune quantiti! 
notable d'hydrogéne ne doit se dégager du ballon d'attaque. Afin 
'de le vérifier, on balaye le ballon durant 25 minutes par un cou- 
rant d'acide carbonique, qui passe ensuite k travers l'oxyde de 
cuivre chauffé au rouge somlre, et l'on recueille, dans les tubes 
& perles sulfuriques tarés, I'eau qui aurait pu se former (2) ; h la 
fin, on introduit dans le. ballon d'attaque 20cc. de SO'II\t de 
I'eau ; on refroidit la liqueur dans un courant d'acide carboni- 
que, et I'on effectue, sur une portion étendue, le dosage du sel 
ferreux par une solution de permanganate de potasse à 3gr.f4 
par litre. 2 cc. de cette solution équivaut k 0gr.000895 d'alumi- 
nium, ti Ogr.00009970 d'hydrogéne ou h 0gr.005550 de fer (3).  

J'ai pu ainsi coritrbler I'irit6gralitE de 1ii réiiction de la poudre 
d'aluminium sur le sulfate ferrique. 

Ihns  une autre série d'expériences, j'ai dosé h l'état d'eau 
l'hydrogène dégage lorsqu'on attaque la poudre d'aluminium 
par IICI. Les moyennes des résultats de chacune des deux séries 
concordent bien. En tenant compte des impuretés qui existent 
dans la poudre, on trouve, par la méthode au sulfate ferrique, 
pour sept exphiences, une moyenne de 92,94 pour 100 d'alumi- 
nium metaIlique. 

Si I'on attaque directenient la poudre par HC1, une moyenne de 

(i)  KOHN-ABREST, Sur le poids atomique de l'aluminium (Comptes ren- 
dus, t .  CXXXIX, no 18, p. 669 ,  et Bull .  Soc. chirn., 3 c  série. t .  XXXIII,  
p .  121). 

14) Bull. Soc. chim,, 3' sorie, t XXXIII, p. iZ1. 
(3) Bull. Soc. chim.. 30 serie, t .  XXXI, p. 23%. 
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cinq expériences donne une teneur de 92,97 pour 100 d'aluminium 
métallique. 

Voici deux expériences choisies dans chaque série. 

I o  Par le sulfate ferrique ; 2. par l'acide chlorhydrique 

métallique 
po ids  dose ~ a r i a t i o u  do poids des tubs. a eau A i u m i o i u m  
de la par le mbtallique 

substance r~ermaoeanate A B C Total pour 100 

J'ai soumis, d'autre part ,  cette poudre d'alurniniurri une ata- 
lyse complkte. J'ai trouve : 

Aluminium total . . . . . . . - . . . .  
F e r . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Sil ice.  . . . . . . . . - . . . . . .  
Silicium insoluble . . . . . . . . . . . .  
Carbone . . . . . . . . . . . . . . .  
Azote. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  Sodium 
Cuivre. . . . . . . . . . . . . . . .  
Titane . . . . . . . . . . . . . . .  
Aluminium de la partie insoluble dans les acides. 

. . . . . . . . .  Tolal. 
Oxygène (par différence) . . . . . . . .  

95,930 
0,613 
0,259 
0,418 
0,310 
0,1:2 
0,0064 
néant ' 

traces 
0,024 

97,712 
2,888 

A cette analyse j'opposerai la suivante, dont les résultats ont 
été calculés en tenant cornpte : 1 O du  pouvoir réductetir de l'alu- 
minium s u r  le sulfate ferrique ou, ce qu i  revient a u  même, de 
l'hydrogène dégagé par  IIC1; 2' des impuretés qui ,  comme le fer 
e t  le silicium combinés h l 'aluminium, sont de nature influenccr 
les résultats en ce qui  concerne l 'hydrogène dégagé. J'ai trouvk: 

. . . . .  Aluminiummétallique. 
. . . . . . . . . .  Silicium. 

. . . . . . . . . . .  Silice. 
Fer . . . . . . . . . . . .  
Azote. . . . . . . . . . . .  
Carbone. . . . . . . . . . .  
Sodium . . . . . . . . . . .  
Aluminium insoluble dans les acides. 

Total. . . . . . .  
Oxyde d'aluminium par diffkrence. . 

D'autre part ,  j'ai trouvé, dans la  poudre d'aluminium qui nie 
scrt d c  matiCre première, 3gr.430 d'aluminium qui  ne  sont pas à 
l'état rnélallique et  qui  semblent corribin6s à 2gr.288 d'oxygène 
pour donner 5gr.718 d'oxyde d'aluminium. 
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On voit que les deux rkul ta ts  concordent parfaitement en ce 
qui concerne la quantité d'oxyde d'aluminium existant dans les 
poudres. Je n'affirme pas que cet oxyde soit de l'alumine. 

Nouvelle methode de dosage rapide des aoldes flsas 
organiques e t  des acides volatile dans lem vins et 
les holsaons reiwnentéem, 

Par M. M..Ea. Pozzi ESCOP. 

Le nouveau procédé que nous proposons prkserite l'avantage 
de conduire mécaniquement au m6nie rksultat, quel que soit le 
chimiste qui l'applique ; il est simple et rapide; il est basé sur la 
transformation en carbonates, par l'action de la chaleur, des sels 
de baryum des acides fixes et sur le titrage des carhonates ainsi 
produits. 

Le dosage comporte trois opérations : 
in. Déterminat,ion de l'acidité totale du vin, par unc liqueur 

titrée, en prksence de la phénolphtaléinq coml t :  ipdicateur ; 
2' Détermination de l'alcalinité des cendres dans les conditions 

dhterminées ci-après ; 
3 0  Déterrriinalion de I'alcaliriité des cendres résultant de la cül- 

cination des sels de baryum des acides fixes du vjn. , 

En diminuant le résultat obtenu en 20du t6sultat obtenu en 3O, 
on a l'acidité des acides fixes. 

Node opératoi~*e. - On fait deux prises d'essai de i00 cc. de  
vin ; l'une est kvaporke directement jusqu'k u n  volume de 2 
3 3 cc. ; on traite le résidu par un e x c h  d'alcool 960 ; on filtre ; 
on calcine le filtre dans une capsule de porcelaine ou de nickel, 
et l'on dbtcrmine l'alcalinité des cendres avec une solution titrée 
d'Az03fI, en présence de l'hélianline comme indicateur. Le résul- 
tat est exprimé en SO'BZ. 

La deuxième prise d'essai est neutralisée par la baryte, puis 
évaporée jusqu'à un  volume de 2 ou 3 cc.; on ajoute au résidu 
100 cc. d'alcool B 960 renfermant 2 p. 100 de bromure de 
baryum ; les acides fixes i e  précipitent immédiatement et inté.  
gralement k l'état de sels de baryum insoluhles dans l'alcool 
(sauf l'acide lactique) ; las acides volatils (formique, ac6tiqiie, 
propionique, butyrique, valérianique) restent en solution; on 
filtre; on lave àl'alcool fort; on calcine le filtre dans une capsule de 
porcelaine ; on titre avec l'héliantine et avec Az03A les carbonates 
formés, et l'on exprime le résultat en S04Ha comme dans le pre- 
mier cas. 

Ce dernier titre alcalimétrique, rliminuê du titre alcalimétriquc 
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obtenu dans l'opération prkcédente, donne les acides fixes 
totaux. Les acides fixes totaux exprimés en SO'II', diminués de 
l'acidité totale du vin,  déteriiîirit5e sur 100 cc. de vin et avec la 
phénolphtaléine comme indicateur, donnent l'acidité volatile. 

Corrime on le voit, cette méthode est rapide ; elle demande un  
titrage acidimétrique et deux titrajes alcalimétriques. La calci- 
nation au four à moufle demande seulement quelques minutes, 
particulièrement avec les fours électriques qu'on trouve B p e u  
près partout aujourd'hui ; la filtration est aussi très rapide ; 
seule l'évaporation demande un certain temps, mais, comme elle 
s'effectue sans aucune surveillance, cela ne saurait constituer un 
r6ei inconvSnierit . 

11 est facile de se rendre compte expérimentalement de la par 
faite exactitude de cette méthode avec un vin artificiel, solution 
d'acide tartrique et citxique de titre connu, additionné d'acide acé- 
tique; on retrouve toujours, à moins d'un dixième près, la totalité 
des acides volatils et fixes ajoutés. 

Cette rnkthode ne donne pas de resultats exacts en présence de 
l'acide lactique, parce que le lactate de baryum n'est pas insolu- 
hle dans l'alcool ; niais la présence de l'acide lactique dans les 
vins est une exception ; elle n'est applicable qu'aux acides orga- 
niques, et, s'il y a des acides minéraux dans le vin, ils sont 
dkterminés comme aeides volatils. 

REVUE DES PUBLICATIO AS FRAIÇAISES 

Composltlon et esrmatères des savons de coco. - 
M. CORDlEK. (Joum. de pltarmncie et de chimie du le' févriei. 
1909). - La vàleur marchande des savons ordinaires est basée 
sur leur richesse en acides gras ; le poids moléculaire moyen de 
ceux-ci étant de 270 et présentant de très faibles écarts, il 

Na20 combine )( 100 
résulte que le rapport . est constant et égal a 

acides aras - 
11.35. 

Dans les savons dits de COCO, qui proviennent de la saponifi- 
cation d'un melange de coco, de suif et parfois d'huile de palme 
ou d'huile de coton, la proportion d'acides gras est inférieure A 
celle des savons ordinaires, le poids moléculaire des acides gras 
variant de 206 (poids moléculaire moyen des acides gras dcl'huilc 
de coprah) à 270. 

La teneur en acides gras des savons de coco étant une donnée 
insuffisante pour en operer le classement, il y a lieu de deter- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En rksumé, les savons de coco doivent, pour posséder les 
mêmes qiialit6s marchandes que les savons ordinaires, renfer- 
mer au minimum 4 2 , s  p.  200 d'acides gras et une proportion de 
6,80 environ d'alcali (Na30) combink. La teneur en sels ne doit 
pas dépasser 0'10 p. 400 et la proportion d'alcali libre ( N 2 O )  
doit être inférieure à 1 p. 100. 

Valenr de la réaction de l'huile de ~ésame. - 
M .  L. HOTON (Annales  des fdsi f icat io~zs de décembre 1908). - 
L'huile de sésame possède la propriété bien connue de colorer en 
rouge foncé HCI additionné d'un peu de furfurol en solutinn alcoo- 
lique. 

Or, certaines huiles d'olive donnant une colarnt.ion avec IICl 
furf~irolé, on a prétendu que  cette r4actiori n'avait aucune valeur 
polir déceler l'hiiile de sesame ajoutée aux huiles d'olive. 

La Rewe internationale des falsificntions, 1908, n .  2, reprodui- 
sant le Zcilschri f l  f ü r  Unt .  N d w .  imd G e n . ,  const:ille la prudence 
aux  chimistes qui font usage de la réaction au furfurol pour 
caractériser l'huile de sésame dans les produits de la chocoln<erie, 
car les extraits de benjoin utilisés par cette industrie donnent la 
même réaction aue I'huile de sésame. 

L'auteur examine la valeur de cette réaction. 
I%es huiles d'olive réagissent-elles sous l'action de IICl fur- 

fur016 ? 
2' Rbagissent-elles comme l'huile de sésame 9 
1 T o n  ; IPS huiles d'olive ne donnent pas cette réaction ; les 

huiles de France, d'Espagne, d'Italie ne la donnent jamais ; cer- 
taines huiles de Tunisie donnent une rkaction positive, mais 
toutru les huiles de la Tunisie sont loin de clonrrer celte réaction; 
certaines huiles de Tunisie seulement la donnent. 

L'auteur a examiné de nombreux 6chantillons d'huile d'olive 
de diverses provenances, et, sur  300 écliantillons, u n  seul lui a 
fourni une vague réaction positive. 

2 9 1  n'existe pas de confusion possible entre les deax rkactions: 
celle de I'huile de sésame persiste avec inlensitk lorsqu'on opère 
sur les acides gras ; les acides gras de l'huile d'olive-ne la don- 
nent pas ; la réaction de I'huile de sésame est aio len t~  comme cou- 
leur ; on peut diluer 2.000 fois l'huile de sésnrric avec une autre 
huile, l'huile de cot,on par exemple, et ce mClnnge donne encore 
une coloration rose bien nette aprés une rriinute d'action de HCI 
furfurolk. 1 

La coloration de I'huile d'olive de Tunisie est moins intense 
que celle obtenue avec un mhlange de 2 p. 1000 d'huile de 
sésame. 

II suit de lA qu'il est impossible de confondre une huile d'olive 
falsifiée par l'huile de sésame avec une huile d'olive de Tuni- 
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sie donnant la réaction avec HCl furfurolé ; celle-ci, diluée avec 
5 ou 10 parties d'une autre  huile (huile de  coton p a r  exemple), 
ne donne plus aucune coloration. Si, a u  contraire, on dilue u n e  
huile d'olive renfermant seulement 10 p. 200 d'huile de sésame 
avec 200 parties d'huile de coton, on obtient toujours une colo- 
ralion nette, car la coloration d e  l 'huile de  sesame s e  mesure et  
s'évalue avec précision. 

Les analystes devront s'abstenir d e  conclure à la présence 
de l'huile de sésame s'ils n'ont pas  obtenu des colorations bien 
nettes et persistant avec netteté aprés dilution d u  produit incri- 
miné avec l'huile de coton (cette huile, on le sait ,  donne une  rkac- 
tion négative). Ainsi, u n  beurre de cacao mélangé à Z p .  100 
seulement d'huile de sésame réagit encore s u r  llCl furfurolé, si  
on le dilue dans 10 parties d'huile de  coton. 

Si cet essai est négatif, on conclura à l'absence de sésame. On 
ne comprendrait pas, en effet, qu'on ai t  falsifié le beurre de cacao 
avec moins dc 1 p. 100 d'huile de  sésame. 

Inoonv&oleota de I'en~ploi  d o  hlcliromate de  
potamme corniiie connervnteor deci laits rlcstln&s ir 
I'anaïyse. - M. MONVOISIN (Coinples ~ e r i d ~ t s  de 1'Acndirnie des 
sciences du  22 décembre 1908). - Kous avons déjB publik dans ce 
Recueil u n  article dans lequel M. Grelot a signalé ces incon- 
vénients, qui  consistent en ce que  la présence du  hichromate de  
potasse erripêclir. de doserl'acidité d u  lait  e t  de  mesurer son point 
cryoscopique, ainsi que son indice de  réfraction ; de plus, cet 
agent conservateur détermine la formation dans le lait d'un 
composé à fonction ald6hydique qu i  peut faire croire à tort A l a  
prksence du formol. 

RI. Monvoisin signale un  autre  inconvhien t  ; il fait remarquer 
que, lorsque le lait a été additionne de  bichromate d c  potasse, il 
devient impossible d e  reconnaître s'il a 6t.é chauffé ou additionné 
d'eau oxygénée. 

Pour faire cette recherche, les chiinistes officiels ne peuvent 
employer que la paraphényléne diamine ; or. s i  ce corps donne 
de bons résultats avec le  lait normal, il n'en est pas de même 
polir les laits additionnés de hichromate de potassa, attendu que 
ce sel intervient seul pour produire la coluratiori bleue qui carac- 
térise l'oxydation de la paraphénylène-dia.mine. 

Il est facile de  constater qu 'un lait additionné d'eau oxygénée 
et de  bichromate de potasse donne une  coloration bleue exacte- 
ment semblable &celle qu'on obtient a v e c l e  rnSme lait additionné 
de bichromate, mais non d'eau o x y g h é e .  

De mème, u n  lait bouilli, non additionne d'eau oxygenée, 
donna, avec la paraphénylène-diamine, uneréaction aussi intense 
que le mcme lait, cru,  additionné ou non d'eau oxygénée. 
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IdentlRcation miaroohiniiqne d e  I'nrotropine 
dans l'urine. - MM. L)ENl(;ES et LAUAT (Bulletin de la 
Sociéte' de pharmucie de Bordetiuz d'aotît~septerribre 1908). - 
MM. Denigès et Labat proposent les deux procédés suivants pour 
la caractérisation microchimique de l'utropine dans l'urine: 

10 On dispose sur une lame porte-objet une gouttelette d'une 
solution iodo-iodurée ainsi prCparée : 

Iode . . . . . . . .. . . .. . . . . 6 gr .  
Iodure de potassium. . . 8 - 
Eau distillbe q. S. pour. 150 cc. 

Au centre de la goutte, on dépose une gouttelette dc meme 
volume de l'urine à essayer ; on laisse le mélange slefPectuer par 
simple diffusion, et,  sans couvrir d'une lamelle, on exunine au 
microscope à un faible grossissement ; on aperçoit des cristaux 
qui peuvent affecter des formes différentes ; si l'urine contient 
une proportion assez considérable d'urotropine, les cristaux for- 
més sont en feuilles de fougch, comme ceux représentés & droite 
de la figure ci-dessous ; les cristaux de gauche se forment 
presque exclusivement dans les urines plus pauvres en urotro- 

Lorsque l'uririe rie renferme que O gr. 60 d'urotropine par litre, 
il ne se produit plus de précipité, de telle sorte que, dans le cas 
d'une urine riche en urotropine, on pourrait en dkterniiner la pro- 
portion en diluant l'urine d'une quantité connue d'eau jusqu'h ce 
qu'il ne se Forme plus de cristaux. 

2"e deuxikrrie procédé de MM.  DeniaEs ct Labat consiste h 
prendre 5 à 20 cc. d'urine, qu'on additionne d 'un dixiéme de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



volume (O CC. 5 A 1 cc.)  de  réactif de  Tanret ; a p r è s  u n  repos de  
quelques minutes, on examine le d6pôt au  microscope ; I'uro- 
tropine donne des cristaux plus ou moins groupés. qui  déri- 
vent de l'hexagone. Cette réaction est moins sensible que 12 

précedente. 

Différenciation de I'aloxyl st de l'arsacétine. - 
M. LARAT (Bullet in de l u  Société de pharmacie de Bordeaux de  
noverribre 1908. - L'arsacétine ou acétylarsinate de  soude est 
un dériv6 acetylé de l'atoxyl (acetamide de  l'atoxyl). 

On connaît les réactions qui  permettent d e  caractériser 
I'atoxyl ; certaines de ces réactions permettent d e  difïkrencier 
I'atoxyl et l 'arsacétine, qui  sont deux corps voisins et  ayan t  
certaines propriétés communes. 

Les essais auxqucls s'est livré M.  Labat ont ét6 pratiqués avcc 
des solutions aqueuses d'atoxyl et d'arsacéthne nu  dixikrne. 

l o  Si l'on mélange, s u r  une lame porte-objet, une goutte d'une 
solution d'atoxyl avec u n e  goutte d'une solution a u  centième de 
nitrate de cobalt, ou d e  chlorure de nickcl, ou de  sulfate de  
mariganhse, ou d e  sulfate de  magnésie, il se I'orrrie de  petits cris- 
taux dont  la forrrie rappelle celle des cristaux de  phosphate 
ammoniaco-magnésien. Avec le sulfate de  manganèse, une par-  
tie du précipité est amorphe ; le reste est cristallisé. 

L'ürsncétine donne u n  précipith amorphe avec le nitrate de  
cobalt el le sulfate de manganèse ; elle ne précipite pas au  contact 
des deux autres &actifs. 

So Si l'on mélange 2 gouttcs de  solution d'atoxyl avec I cc.  
d'alcool i 9:i0, il  se forme lin précipitt! cristallin ; avec I'arsacé- 
tine, il rie se produit aucun précipité. 

3-i l 'on mélange I cc. de  solution d'atoxyl avec 1 cc. de SO'H" 
au vingtième, il se forme un  très léger dépût cristallin ; avec une 
solution deux fois plus faihle, il ne se  produit rien. Avec l'arsa- 
cétine, il se forme un précipité tellement abondant  que tout se 
prend en masse. 

4-1 l'on mélange 1 cc. de solution d'atoxyl avec 112 cc. d'hy- 
pobromite de  soude (brome 5 cc., lessive de  soude 50 cc. et eau 
100 cc.), il se produit une coloration rouge qui  persiste c h a u d .  
Avec I'arsacétine, rien n'apparaît  i froid ; à chaud ,  on  observe 
un précipité brun-orange.  

a0 En iiiklangeant 1 cc. de solution d'atoxyl avec 2 gout.tes de  
solution aqueuse de  nitrite de  soude i 1 p. 100, 2 goutte de 
~O' l l%u vingtième et 5 gouttes d'ammoniaque, on voit apparaî-  
tre une colonition rouge. On n'observe rien d e  semblable avec 
I'arsacétine 

Go Si l'on ajoute goutte à goiit,te de  l'eau bromde 3i i cc. de 
solution d'atoxyl, il se forrrie un  précipité amorphe  que surmonte 
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un  liquide légarement orangé. Avec l'arsacétine, le précipite! est 
cristallis6 sons forme de fines aiguilles disposées e n  houppes faci- 
les à observer à u n  faible grossisse~nerit. 

7 9 n f i n ,  si  I'on chauffe 20 centigr d'arsacétine avec 20 cc. 
d 'un  mélanse k parties égales d'alcool e t  de  S0411Z, il se  dCgnge 
une  odeur m a n i k s t e  d'éther acétiqiie. Il ne se produit rien do 
semblable avec I'atoxyl. 

Reaberche de l m  colophr\ne d ~ n n  le  hanme d e  
toln. - MM. PEIlHOT ct GORIS (Bulletin d ~ s  sciences phnrtnacolo- 
gigues de novembre 1908). - Les pharmaciens ont une tendauce 
k exiger des droguistes un baume de  tolu ferme et  tranipnreiit ; 
pour obtenir un produit remplissant ces conditions, on-l'adrli- 
tionne de colophane. BICIM. Perrot e t  Goris proposent Ic prochié 
suivant  pour caractkriser cette frande ; on prend 5 gr .  dc baume 
de tolu pulvérisé, qu'on traite à froid, ou à chaud si I'on veut 
opArer plus rapidement, par  30 cc. de  sulfure de  carbone, qiii 

pénètre-complètement le  baume de tolu ct le rend visqueux ; on 
évapore la liqueur sulfo-carhonique : on reprend le résidu par 
20 cc. d'éther de pétrole; on ajoute k la solution filtrée une  solu- 
t ion dlat:étate de cuivre au  millième ; il se forme une coloration 
verte due à l'abietate de  cuivre, dans  le cas où le  baume de tolu 
renferme de la colophane. On pent ainsi dCceler cet.te rksine dans 
un baume de tolu n'en renferrriant pas plus de  4 p. i00 ; la réac- 
tion est encore sensible k 2 p. 100, et celte sensibilité est plus que 
suffisante, attendu que la  f raude n'est lucrative que  si la quanLilt;, 
de colophane a,joiitée est relativement importantle. 

Celte rriéthode n'est pas  applicable au  baume d u  Pérou, car 
des échantillons admis comme purs  donnent la réaction verte 
caractéristique de  l'abiétate de cuivre. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Sar les eooditlons de népmratlon di1 nlekel pmr 
voie éïectroïytlqoe . - M .  A .  SCIICJ1.1NN (Zeits. f .  n~i!lpw. 
Chernie. 1908. o. 25791. - L'aiitcur a recherch6 l'influence 
qu'exercent la composition de  I klectrolyte, la forme des élec- 
trodes e t  le diipût électrolytique du  nickel. E n  voici Ifs 

- - 

résultats : 
La méthode B l 'ainmoniaque d e  Fresenius et Berginann (klec- 

trolyse d'une solution de sulfate double de nickel e t  d'ammoniaque 
avec addition d'AzH7 donne des  résultats irréprochables. 
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La méthode de Classen (électrolyse d'une solution d e  siilfate 
double d'ammoniaque et  de  nickel additionnée d'ncideoxalique), 
recommandée p a r  tous les traitEs, est absolument innpplicahle, 
parce que les résultats sont faussés p a r  le dkpôt de carhone, qui  
dorine urie surcharge.  L'addition d'oaalate d'arrirrioriiaque est 
nuisible ; il en est de  même pour toutes les substances riches 
en carbone,comme les acides organiques, en particulier l'acide 
citrique. 

En présence de  l'acide borique, le dCpUl quantitatif du nickel 
n'est obtenu que dans une capsule ou s u r  une toile ; s u r  une élec- 
trode coniquè, le dépôt est spongieux. 

Par  contre, en présence dii pyrophosphate de  sndium et  rlii 
carbonate d'airiirioriiurn, les résulliits sont excellents, les pikci- 
pités Btant bien brillants. 

L'addition de faibles quantités d'acides minéraux (IICI et 
SOqi" fausse les résultats ; le  dhpht est beau et. d'un brillant 
métallique, sauf s u r  la toile d e  platine. 

Ida mélhode l'airiirioniaque, appliquée a u  chlorure de nic - 
kel, donne de bons résultiits lorsqu'on utilise cornrne Blectrodes 
la capsule ou la toile de platine ; s u r  le cûrie, on n'ohtient des 
résultnts satisfaisuits qu'en éloignarit Ics Clectrodes. 

La séparation du  nickel dans le nitrate, après addition d'am- 
moniaque, se fait bien en augmentant  l a  surface des Clec- 
trodes et la conductibilité de l'électrolyse par  le  sulfate d'amrrio- 
niaque. 

En résumé, la toile de platine donne, en ~BnBral ,  les meilleurs 
résultats ; l a  capsule est préfbrahle B l'électrodc conique; car  
il se produit souvent, su r  les bords du cdne, des dEpbts spon- 
gieux. 

La méthode b l 'ammoniaque fournit les meilleurs résultats,  
qu'on opère s u r  u n  sulfate, un  chlorure ou u n  ni t rate;  il est 
toutefois indispensable que les électrolytes soient fortement 
ammoniacales ; on arnéliore encore les conditions de  dépbt en 
augmentant la conductibilitt! p a r  addition de sulfate d'ammo- 
niaque. 

L'électrolyse amrnonincale a toutefois l ' inconvhien t  de  donner 
des dégagements abondants d e  vapeurs  ammoniacales qui gênent 
les opéraleurs et détériorent les appareils e n  laiton. 

E .  S.  

Béparatloo des mét+ux préslpit&s par l'hytlropène 
soiforé.- M.  II. BOLLENBACII (Zei t s .  f .  analyt. Chemie, 1908, 
p .  690). - Dans le groupe des métaux prkripit .6~ par  TI'S, le 
plomb est presque exclusivement précipité de  sa  solution nitri- 
que par SO'H" l'état de sulfate de plomb. Cette réaction n'est 
pas très sensible ; le sulfate de plomb est assez soluble dans  
AzOW, d e  sorte que,  dans les solutions fortement acides ou très 
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diluées, il ri'y a pas de précipitation ; il faut alors évaporer et 
souvent chasser l a  plus grande partie de SOLIL2 avant  de pouvoir 
observer le precipité blanc. La précipitittion n'est j,liiiais quan- 
titative, et le restant (III ploint, est, dans la p1iip;irt des cas, 
reprécipité avec le cadiiiiuiii pa r  HsS d;ms la sululion aiiinionin- 
cale; mais, par  suite, la recherche du cadmium est rendue plus 
difficile, puisque la couleur jaune du  sulfure de  c~dii i iuin est 
coniplbteinent masquée p a r  In coiileur noire ou hri~n-noii.,ï-tre [lu 
sull'ure de ploiiib. Ces diffkrents irieoiivCiiieiiLs on1 conduit l'au - 

teur k rechercher une iriéthode pratique pour la séparation du 
plomb. Ce but peut être atteint rapitleiiient e t  sûrement si 1'011 

précipite le plon& de sa solution ammoniacale avec le hisiiiuth B 
l'état de peroxydes. Taridis que l 'hydroxyde de ploriib est riota- 
hlement soluble dans l'ammoniaque, le peroxyde est compl&le- 
ment irisoluble. Coinine moyen d'oxydation, le mieux est d'eiii- 
ployer le persulfate d'ainirioniaque., qui doit etre naturelleitient 
exeiiipt d e  pioiiib. 

La partie du pficipit6 obtenu par  11% qui  est insoluble dans . . 

le sulfhydrate est lavee jusqu'k c i  que l ' e iu  d e  lavage ne donne 
plus la réaction d u  chlore;  on la traite ensuite par Az03H 
( D  = 1,2 2 2,3). Le sulfure de mercure reste insoluble (si le pré- 
cipité contenait encore des chlorurcj., il se dissoudrait une cer- 
taine quantité de  sulfiire de nierciire par  suite d e  la foririntion 
d'eau réaale) ; les sulfures de plornti,~d'araeril, de  bisniulli, de 
cadmium et de cuivre passent dans la solution. Celte dernière 
est additionnée de  quclques cc. dc solution d c  peraulfatc d'aiil- 
inoniaqne H 20 p .  100, puis rendue net.teirient aii~ninniacale et 
portée à l'ébullitiori. Le prAcipiti: qu i  se furrrie se coinpose dr 
peroxydes de plomb et dc  bisiriuth ; on  filtre, et le filtï n t un1 est 
additionne de nouveau de quelques gouttes d e  solution de  pei- 
sulfate d'ninmoniaque k 10 p .  100, pour  rechercher si la précipi- 
tation est coniplète. Si tel est le cas, on procéde de  lit niariiére 
suivante : 

1. Après lavage, le precipité est dissous dans u n  peu de  liC1, et 
la solution est divisée e n  deux parties. Dans la preiniére moitié, 
on recherche le plomb e n  a jou t in t  du  cliromate d e  potasse aprés 
avoir d'abord rendu la liqucur aminoniücale et l'avoir ensuite 
acidifiée par l'acide acCtique. Un prkcipilk jaune indique la pré- 
sence d u  plorrib. Pour  la recherche d u  bismuth,  on additionne 
l'autre moitié d'un peu de  chlorure d'étain, puis d e  lessive de 
solide, jusqu'h ce que le précipite ti!anc fornlé se  soit rcdissous 
(la liqueur doit etre nettement alcaline). Un précipité noir est 
constitué par  l'oxydule de  bismuth.  

I I .  Le filtratuin est acidulé par  HCI, puis  porté rl l'ébullition 
pour  detrilire le persulfate rl'aminoniaque (le persiilfate doit étre 
détruit parce que, par  le  traitement ultérieur p a r  H'S, il y aurait 
precipitation de  soufre). S'il y a u n  précipita, c'est du ehlo- 
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rure d'argent qu'on recueille sur un filtre et qu'on identifie à la  
manière habituelle. Ide filtratum est rendu ammoniacal ; s'il y a 
du cuivre, il se produit une coloration bleue. Pour rechercher le 
cadiniurri, on décolore la liqueur bleue par le cyanure de potas- 
sium, puis on traite .par H'S. Un précipité jaune indiiue le 
cadmium. N.  R .  

Azotimetre n correcteur baromttriqoe. - M. le 
1)' FlERMAN (Bull. de la Soc. chimique de Belgiqrbe) . - L'appareil 
imagine par l'auteur est destiné au  dosage de l'azote gazeux et 
en général de tout gaz mis en liberté par réaction chimique par 
voie humide (dosage du chlorure et du sulfate d'ammoniaque, 
dosage de l'urée, dosage des carbonates, évaluation de l'oxygéne 
dégage de M'OZ par l'action de la catalase, etc.). Jl pourrait même, 
d'une façon générale, étre nommé volumétre. 

II se compose essentiellement d'un mélangeur BI (voir la figure), 
relié par un tube en caoutchouc 
i une burette graduée B ; celle- 
ci est elle-m8rne reliée de la 
m&me manière à la tubulure in- 
férieure d'un réservoir à eau A,  
mobile verticalement le long " 
d'une tige de cuivre et formant 
tube d'équilibre. 

A sa partie supérieure, ce 
réservoir porte deux tubulures, 
servant à le relier la cloche G 
d'un gazomètre, d'une part, et 
b la cuvette d'un baromètre à 
siphon, d'autre part. 

Enfin, un thermomètre à mer- 
cure t complète l'appareil. 

Le mélangeur est forme de 
deux ampoules cn verre. sou- 
d k s  par le collet; au  point de 
réunion, est greffé un tube de 
verre qui sert, en quelque sorte, 
de tige cette piéce. 

Chaque ampoule porte une 
tubulure latérale pour I'intro- 
duction des substances em- 
ployées A la réaction; l'une 
d'elles porte un trait de jauge 
permettant d'employer toujours l a  m&me quantité de réactif. 

La hurette B, d'une contenance de 200 cc., porte une gra- 
duation au dixième de  centimétre cube et une graduation don- 
nant le poids de l'azote en milligrammes ; elle est pourvue, B sa 
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partie supérieure, &'un tube B air  T et d'un robinet à 3 voies R, 
qui permet de fermer la burette par le haut ou de la mettre en 
communication avec le mélangeur, ou enfin de mettre celui-ci 
en connexion. à la fois avec la burette gradn6e et l'air libre par le 
tube 'T. 

Un trait d'érriail, tracé sur le robinet à 3 voies, sert d'index, 
en indiquant la branche verticale du canal en T,  creuse dans ce 
robinet. 

Le gazomètre est formé d'une cloche G ,  s'eiifonçant verticale- 
ment dans un récipient cylindrique en verre, pourvu d'une quan- 
tité d'eau suffisante. La cloche est munie, B sa partie supkrieure, 
d'un tnhe i air et d'lin ajutage IatCral pa.r lequel elle est reliée 
a u  réservoir A à l'aide d'un tube en caoutchouc. 

Le gazomètre et le barordètre reliés au réservoir A constituent 
le correcteur barométrique. 

Enfin, le thermomètre porte, outre la graduation centési- 
. rriale, une échelle de currection corribinée pour la température et 

la tension de la vapeur d'eau (cette échelle est omise dans la 
figure). 

Maniement. - Le réservoir A est pourvu d'une quantité suffi- 
sante d'eau distillée. 

Le robinet R est tourné de façon B mettre l'intérieur de  la 
burette en rapport k la fois avec l'air libre et le melangeur (index 
dirigé horizontalement à gauche). A ce moment, le robinet à air 
du gazornétre doit étre ouvert. 

Le mélangeur, pourvu du corps à analyser et du réactif, est 
branché sur la burette. 

Le niveau de l'eau, dans celle-ci, est ramené au zéro, en éle- 
vant le réservoir jusqu'ii. ce que le niveau de son contenu corres- 
ponde lui-méme au zéro. 

Le robinet R est alors tourné, de façon a laisser subsister la 
connexion avec la burette, tout en interceptant la corn~riunicalion 
avec l'air libre (index tourné horizontalement à droite). 

11 ce moment, on produit la réaction en inclinant le mélangeur, 
de facon à illettre en contact le contenu des deux ampoules; on 
secoue le mélangeur en le teuant par la tige ; le gaz dégagé refoule 
le liquide dans la burette, et, lorsque le niveau de l'eau ne varie 
plus dans celle-ci, on rétablit l'égalité des niveaux en abaissant 
le réservoir. 

On procéde alors il la correction barométrique, qui  consiste à 
ramener 5 la pression normale de 760 mm. le volume gazeux 
dégagé par la réaction. 

On tourne le robinet R ,  de façon à fermer la burette par Ir, 

haut (index dirigé vers le haut  k partir du centre du robinet). 
Si la pression indiquée par le baromètre est superieure h 760, 

on é1Eve la cloche, aprés avoir fermt! le robinet à air. Le niveau 
du mercure baisse, en d n i e  temps que le volume du gaz aug- 
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mente dans la burette. Si la pression est inférieure à 760, on 
procède ii la manceuvre inverse. Dans les deux cas, on raméne 
la pression B 760, et, lorsque cette pression est réalisée dans 
le baromètre, elle l'est également dans la burette, puisque ces 
deux parties de l'instrument sont toutes deux reliees au réser- 
voir. 
Graduation.- Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la burette 

porte deux graduations, dont l 'une  volumétrique, indique le 
nombre de cc. de gaz dégagé, la~idis que l'autre exprime en  
miIligr. le poids de l'azote dégagé. Chaque cc. correspond à 
3 uiilligr. 

A I ? " ;  n ce. valent donc - ou, plus facilement : 
4.3 4.3 

La graduation en milligr., établie sur la burette, dispense de 
ce petit calcul; cependant, comme tous les appareils ne sont pas 
absolument identiques, on fera bien de'vbrifier la graduation en 
opérant avec une solution de chlorure ammonique sec k 2 p. 100 
dans l'eau distillée. 

Avant de lire sur la burette le volume de gaz obtenu, il con- 
vient d'attendre pendant quelques minutes, afin que ce gaz ait 
repris la température ambiante, oe dont on s'assure au  moyen 
d'un petit thermométre traversant un des bouchons du mélan- 
geur. 

Pour la correction relative B la température et à la tension de, 
la vapeur d'eau,M. Ghysen a dressé deux tables : l'une, à volume 
variable et à la temperature de 27", l'autre, à volume constant et 
ct h températurc variable, suivant qu'on veut corriger le volume 
pour la température de 17" prise comme moyenne, ou bien qu'on 
veut ramener ce volume à 00 et à l'état sec, en comptant la  
réduction à faire sur 300 volumes à des températures variant de 
10 a 250. 

Ces deux tables, inscrites sur la plaque du thermomètre et 
retracées ci-dessous, permettent d'arriver k un haut degré de 
précision dans l'évaluation du gaz dégage. 
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Coefficient multi licateur Table indiquant le vo- 
L appiiquer au voPurne iu, 
lpr& correction barorne- lume de 100 volnmes lus 

rique, pour le a. Tempkature sur l'eau ramenés a 00 e t  
a température de 170 sur a 1'8ttit sec, aprks correc- 
'eau. I 1 tion barornotrique. 

H6nctions colorCes prodnltes par I'hypohromlte de 
soude sur Icm composés phénoliques et les compo~és 
aromatiques azotts. - M M .  WILLIAM DEHN ct SILAS 
SCOTT (L'hem. News,  1908, p. 200). - 1,'acide hippiiriquedonnant 
avec l'hypohrornite de soude une réaction colorée caract6ristique, 
les auteurs ont pensé que d'autres substances organiques pou- 
vaient donner aussi une rkaction caractéristique avec ce réactif. 
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Ils ont, en effet, reconnu que l'hgpobrornite de soude, seul ou avec- 
l'ammoniaque, peut étre considSr6 comme un des réactifs les 
plus commodes pour rechercher et identifier beaucoup de com- 
posés phénoliques et de composks aromatiques azotés. - 

Pour ces recherches et dans le but de déterminer les limites 
de sensibilité respective, des solutions aqueuses de substances 
variées ont éti. prkpiirécs d'après Ics concentrations suivantes : 
I, solution à 4 p.  100; 11, solution 1 p. 1.000 ; III, solution a 
1 p. 10.000 ; IV, solution à 1 p. 100.000 ; V, solution à 
1 p t.000.000. 
- Dans les expériences suivantes, le réactif a été ajouté goutte à 
goutte à environ 3 cc. de la solution à essayer. Lorsqu'une série 
de colorations sont donn6es, elles indiquent 1'eKet progressif 
résultant soit de la durée de l'essai, soit de I'addition d'une plus 
grande quantitk d'hypobromite de soude. Les abréviations 
suivantes sont employées pour indiquer les conditions et la 
rriariière de faire les essais : 

(A) Traitement par  l'hgpobromite de soude à la température 
ordinaire. 

(.4') Traitement par  l'ammoniaque, puis par l'hypohromite de 
soude à la température ordinaire. 

(B) En premier lieu, chauffage B l'ébullition, puis traitement 
par l'hypobromite de soude. 

(RI)  Traitement par  l'ammoniaque, chaiifl'age, piiis traitement 
par I'hypobrornite de soude. 

Dans ces essais, les solutions ne doivent pas &tre acides, pour 
qu'il n'y ait pas mise en liberté de brome par I'addition d'hypo- 
hromite de soude. Un excès d'ammoniaque doit étre évit.6, parce 
qu'il détruirait I'hypobrorriitede soude.Ce réactif doit être ajouté 
graduellement, non-seulement parce qu'il peut donner une série 
de colorations variées, mais aussi parce qu'il pourrait dbtruire 
les colorations qu'il aurait pu donner en premier lieu ; par con- 
séquent, I'addition d'un excès de ce réactif doit étre évitée. 

Les conditions des expériences et la concentration des solu- 
tions qui donnent des résultats négatifs n'ont point été signalées 
dans les descriptions suivantes. Lorsqu'on chauffe et  que, par  
I'addition de l'ammoniaque, on obtient les mémes résultats que 
ceux décrits en (A) ,  seuls les résultats obtenus dans ce dernier 
cas sont décrits. 

Phiml. - (B) et  (B') : I., vert d'eau ïonc6 ; TI., m h e  co1or;i- 
tion ; III., vert d'eau clair. L'ammoniaque est nécessaire, et la 
chaleur aide ces réactions colorées. 

Pyocatéchiw.- (A), (A'), (B), (B') : I., Il. ,  vert brillant, deve- 
nant rapidement brun foncé. (R), ( R I ) :  III.. brun-rosé, devenant 
brun-ambré.- Ces réactions sont plus sensibles avec l'amrno- 
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niaque et la chaleur: La coloration est tr;tnsforrnk en jaune par 
l'addition d'un excès d'hypobroniite. 

Résorcine.- ( A )  : l . ,  jaune-brun ; II.,  brun-ambré ; III., jaune- 
paille. (A') : 1. brun-noir foncé ; II.,vert-ambré foncé. (B) : I. ,  brun- 
ambré ; I l . ,  vert ambré ; I l l . ,  vert-amhré ; IV., jaune-paille. 
(B') : I.,  tirun-noir foncé ; II., vert-ambré foncé ; III., ambré- 
verdâtre ; IV., faiblement rosé. Les colorations sont intensifiées 
par l'emploi de l'ammoniaque et de la chaleur ; elles sont détrui- 
tes, au contraire, par l'addition d'un excEs d'hypobromite et par 
un  chaufhge prolonge. 

Hydroquinone. - ( A )  : I . ,  vert-chrome, se transformant immé- 
diatement en jaune-brun et hrun-noir foncé ; II.,  vert-chrome, 
devenant brun foncé ; IIL., vert clair, peu longtemps. (A') : 
I., brun foncé ; II., rriéme coloration; IlI., coloration teks fugace 
vert clair. (B) : l'ammoniaque seule donne une belle nuance d'un 
jaune d'or-ambré ; I., noir-brun ; II.,  ambré fonce ; III., ambre 
clair. Les colorations sont moins sensibles avec l'ammoniaque et 
la chaleur ; un excès d'hypobromite diminue la coloration, et il 
se produit une odeur rappelant la quinone. 

Distinction des diplténols. - A une solution de concentration 
d'environ Ogr.10 p. 100, on ajoute une goutte d'ammoniaque ; 
I'hydroquinone donne une coloration jaune d'or. L'addition d e  
2 i 3 gouttes d'hypobrorriite de soude donne, avec la pyrocath- 
chine, une coloration brun-noir; avec la résorcine, une coloration 
verte, et avec I'hydroquinone, une coloration brun-rougeâtre. 

Pyro,qallol. - ( A  j : I., amtiré, rouge-brun, brun-noir foncé ; 
II., arnliré, bruri-rouge foncé ; III., ambré. (A') la niênie colora- 
tion que (A), mais moins sensible. (U) : l'ammoniaque seule 
donne une coloration ambrée;  1. III., même coloration que plus 
haut  ; lV., ambré. 

Phloroylucine. - (A) : I., ambré-verdâtre, vert-brunâtre, vio- 
let fonce, violet-brun foncé; II., violet, rouge-brun, ambré. (A') :  
I., brun-noir ; II . ,  rouge-brun. (B) et (B') : I., violet foncé, brun- 
noir foncé ; II., violet foncé ; III., violet. La colorat.ion violette 
qui  se produit, même avec I'arnmoniaque, dans une solution 
chaude, distingue aisément la phloroglucine des autres phénols. 

Orthocresol. - (A) : I., vert de chrome sale, brun, brun sale ; 
l l . ,  brun-ambré, brun. (B) : I., vert de Paris, vert-brunâtre 
foncé, vert sale, précipilé jaunâtre ; II., vert de chrome brillarit, 
vert d'herbe, ambré ; III., vert d'eau, jaune-paille. 

LWélacrésol. - (A) : I., rose-ambré, brun clair ; II., ambré. 
(il) : I., vert-bleuâtre, vert-brunâtre foncé, brun, amhri:, préci- 
pité blanc sale ; II., vert-émeraude brillant, vert-ambré; 
III., vert clair, ambré. 

Paracrésol. - ( A )  : I., rose, rose-ambré, brun clair, prkcipité 
blanc sale ; II., rose, ambré; III., jaune clair. (B) : I., ambre clair, 
brun ; II,, ambré. 
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Les crésols se distinguent par la non-formation d'une coloration 
verte avec le paro, lorsqu'on traite cclui ci piir llarnmoniaqu&et. 
I'hypobromite de soude ; le composé ortho dorine une coloration 
brun sombre, et le coniposé mRtn une coloration briin clair, lors- 
qu'on traite ces deux derniers corps par I'hypobromite de 
soude. 

Crésol. - ( A )  : I., rose, rouge-vineux, rouge-brun foncé. 
II., arnbré, rose, ambré, rouge, brun ; III., jaune clair. (13)  : 
I., vert d'eau, vert foncé sale, brun foncé ; Il., rose-ambré clair, 
brun-ambré : III.. ambré. . . 

a Naphtol. - (A) : 1.. pourpre, hriin-pnurpre, brun-noir ; 
Il., pourpre, vert-noiriltre sale, vert-brunitre, violet-pourpre ; 
III., vert d'eau, ambré, violet-rose; I V . ,  légèrement rosé; (A') : 
I., vert sale, brun, brun-noirâtre, noir-brunâtre ; Il., vert d'eau, 
brun-arnbré ; III., vert-jaunâtre. (il) : I., vert,-hleiiâtr~, hleu- 
indigo, vert-uoir&tre ; II., vert-bleugtre, vert sale. (Br) : I., vert - 

sale, brun foncé ; II., vert d'eau, brun-ainbré noiràtre. 
Naphtol. - ( A )  : I . ,  vert-jaunâtre, brun-ambré fonce, noir- 

brun ; II., vert-ambré, brun foncé ; III., amhré ; IV., jaune- 
paille. (A') : I., rose-bruriâtre, rouge-vineux, rouge-brun foricbi ; 
II., rose-ambré, rouge-brunâtre ; III., rose-ambré. (B) : I.,  ambré, 
jaune-verdâtre, vert-brunâtre ; II., arnbré, brun-ambré. Les nnplt- 
tols sont reconnus le mieux dans les soliitions. ( 2 )  : II., pourpre 
avec l'a, brunitre avec le p. 

Acide salicylzyue. - ( R ) ,  (Br) : 1. Il . ,  vert de chrome clair. La 
colorat,ion devient ambrée par  l'addition d'un excés d'hypobro- 
mite de soude et redevient plus verte par l'addition d'un plus 
grand excès d'ammoniaque. 

Thgntol. - 2-isopropyl-5-méthylphénol. - (Br) : 1.-Il , vert- 
nickel brillant ; I l l . ,  coloration légèrement verdAtre. Un excés 
d'AzHJ doit étre Bvité. La coloration verte est trés belle et est un 
essai caractéristique pour le thymol. 

Salol. - (Br) : I . ,  mémes colorations que pour le phénol et 
l'acide salicylique. La coloration se développe mieux en chauffant 
ou avec le temps. 

Gaiacol, o.  mCthoxypht;nol. - (A) ,  (A') : I . ,  rouge-brun foncé ; 
II., brun-ambré. (B), (B') : I., vert-bleu foncé ou vert-brunâtre ; 
II., vert de chrome. Les colorations données par le gaïacol se 
rapprochent plus de celles données par le phénol que de celles 
données par la pyrocatéchine. 

Vanilline. - 3-mithoxy-4-oxybenznlddhyde. - (Br) : 1.-II., belle 
couleur ambrée. 

Arbutine. - (A) : 1.. rose. ambrC ; II., 'm&rnes colorations. 
(Br) : I., vert de nickel foncé ; II., méme coloration. 
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Eugénol. - 4-propin~jl. 2mithozyphinol. - (A), (At), (B), (Br) : 
1.-II., jaune d'or, qui devient brun foncé. 

E~sence de girofle (contient de I'eugénol). - (Br) : I., rouge-brun 
foncé ; II., jaune-brunâtre. L'ammoniaque seule donne une colo- 
ration d'un jaune-citron trés brillant. 

Essence de poivre (contient de I'eugénol). - (B') : I., rouge- 
ambré, brun, rouge-brun foncé; l I . ,  ro.nge-ambré, brun, ambré. 
L'ammoniaque seule donne une belle coloration jaune-citron. 

D'autres essences volatiles, essayées comme il vient d'être indi- 
qub ci-dessus, ne donnent aucune coloration caractéristique. 
Quelques composés aromatiques, comme le safrol, I'apiol, l'une- 
thol, etc., ne donnent aucune coloration, meme après ébullition 
prolongbe avec des alcalis concentrés ; cependant, dans  cette der- 
nière condition, l'essence de wintergreen donne la méme colora- 
tion verte que l'acide salicylique. 

Acide gallique. - (A) : 1.. rosé, ambré, brun, brun-noir ; 
II., rosé, rose-ambré, vert d'herbe, brun, vert-ambré, brun- 
ambré ; III,, rose, brun, ambré. Les alcalis seuls donnent pre- 
mihrement une coloration rose, puis une coloration vert d'herbe, 
qui  finalement devient brune, mais celles-ci sont grandement 
intensiG6e.s par l'action de l'hypobrornite de ~ o u d e .  

Acide tanniyue. - (A) : 1.-II ., rose, ambré, brun, brun foncé ; 
III., rose, rose-ambré, ambrd ; IV., rose. Les alcalis seuls don- 
nentpremièrementune coloration rose, qui devient ensuite brune; 
avec ce corriposé, comnie avec l'acide gallique, le pouvoir oxy- 
dant de I'hypobromite de soude intensifie et augmente considé- 
rablement le développement des colorations. 

Aniline.- (A) : I., rougè-orange, rouge-brun foncé ; II., ambré 
sombre, orangé foncé : III., ambr6, orangé sale ; IV., jaune 
brillant. (A') : I., orangé, brun foncé ; II., orangé, brun foncE; 
III., ambré. Avec (A') les solutions 1. dégagent une odeur de phé- 
nylisocyanide. 

O .  Toluidine. - (A) : I., rouge-brique, violet, pourpre, pour- 
pre-noir&tre, noir-brun fonce ; II., rouge-brun ou rouge-orange ; 
III., rouge-ambré ; IV., jaune-paille brillant. (A') : I., violct- 
pourpre, pourpre-noirgtre ; II., jaune, rose-ambré, rouge-brun ; 
III., jaune d'or. Avec (A') les solutions 1. donnent une odeur de 
phénylisocyanide. 

P. Taluidane. - (A) : I., rose, rose-rougeâtre ; rouge-brun ; 
II.. rose, jaune sale. ( A 1 )  : I., violet, brun-noir ; II., rose-ambré, 
brun. 

Ces deux toluidines et l'aniline sont aisement distinguées par 
la coloration orangé donnée par l'aniline et par le changement de 
coloration et aussi par l'aspect plus foncé de celles-ci avec l'or- 
thotoluidine. 
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P .  Phinylèmdinmine. - (A)  : I., vert-bleu brillant, pourpre 
foncé, pourpre-noiratre, noir-brun ; II.,  vert d'herbe foncé, pour- 
pre foncé, brun sale ; III., vert d'herbe, brun-ambré, violet- 
pourpre, précipité blanc caillebott4 ; IV., ambré brillant. (A') : 
I., rouge-sang foncé, pourpre, brun-noir ; II., rouge-brun foncé ; 
III., ambré. (Br) : 1.-II., pourpre foncé, brun ; III., brun-ambré. 
Les colorations sont très caractéristiques. 

M .  Nitraniline. - ( A )  : I . ,  jaune, brun sale ; II., jaune d'ocre; 
III., jaune clair. (A') : I., rouge-brun; II., brun sale; III., jaune 
clair. 

Acide parmulfani1ique.- (B') : I., rouge-brun foncé ; II., ambré; 
III., jaune clair. 

~e&mide. - (A' )  : 1.-II , jaune, brun foncé, brun-noiratre, 
précipité; III., jaune-ambré. La coloration n'est pas facilcinent 
modifiée, m&me par un  excès d'hgpobromite de soude. On 
ohtient, dans ce dernier cas,une odeur très intense de phènyliso- 
cganide. 

Pitknyluréthnne. - (Af) : I., brun ou rouge-brun, odeur de 
phénylisocyanide : Il. ,  jaune sombre. (Hf) : I., orangé, brun. 

Phénylhydrazine. -- (A') : 1.-Il., orangé sale. 
Ammonol. - (B') : I., jaune-rougeâtre ; I l . ,  ambré. 
Les amines et amides grasses ne donnent aucune coloration 

cara&ristique avec I'hypobromite de soude ; les composés alipha- 
tipues sont insensibles ce réactif, qui est, au contraire, un 
riactif spe'ci/ique des composCs aromatiyws. 

A L C A L O ~ D E S  E T  GLUCOSIDES LES PLUS COMMUA'S 

Quarante des alcaloïdes ou glucosides les plus cornmuris ont 
été soumis à l'action de l'hypobrornite de soude ; les suivants ont 
seuls donné des colorations caractéristiques. 

Morphine. - (A'), (B') : I., brun-ambré sombre ; II., ambré ; 
III., jaune clair. L'essai est plus concluant avec l'ammoniaque ; 
la coloration est dktruite par un excès d'hÿpobromite de 
soude. 

Codiine et Dionine. - Donnent les mSmes colorations que la 
morphine, mais elles sont mains sensibles. 

Apornorphine. - (-4) : 1.. brun foncé, vert de chrorne foncé ; 
II.. rose-ambré, brun foncé, vert dechrome foncé, vert plusclair, 
ambrb : III., rose clair, jaune clair. Ces dernihes colorations 
sont très caractkristiques, surtout en solution II. 

Eséril~e. - (A) ; I., rouge clair ; II., rose. (Af) : I., rouge-sang 
foncé ; II., rouge de bichromate ; III., rose clair. Les alcalis 
donnent une coloration rouge. mais I'hypobrornite de soude et la 
chaleur intensifient considérablement cette coloration. 

Antipyrine. - ( A )  : I., rose-ambré. La coloration est détruite 
par un excès d'hypobromite de soude. 
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Phenocdine. - (R') : I., brun-ambré foncé ; II., arribré. 
A c e t p M t i d i n e .  - (B) : I., brun-ambré foncd ; II., ambré. 
Quoique ne donnant aiicune coloration caractéristique, quel- 

ques-uns des autres alcaloïdes donnent des odeurs particiiliéres. 
Par exemple, lascopolainine et l'hyoscyamine dorment une odeur 
semblable à la phénylisocyanide ; la caféine donne une odeur de 
méthylamine ; l'atropine et la cinchonidine donnent d'autres 
odeurs caractéristiques. Comme résumé des réactions colorées 
decrites ci-dessus et des résultats négatifs obtenus avec quelques- 
uns des composés organiques appartenant & d'autres groupes, 
on peut conclure que I'hypobromite de soude est un rkactif excel- 
lent pour rechercher et cüractb.riser les composés phholiques et 
les composés arornatiques aiiiidés. Aucun des corriposés aliphati- 
ques ou tcrpéniques essayés n'a donné de coloration, sauf ceux 
des types : 

.4vec la paraphénylhne-diamine, on obtient presque quantitati- 
vement un composé solide et cristallisé fondant en se décompo- 
sant 105O. Celui-ci et ceux donnés par les autres produits sous 
l'influence de I'hypobromite de soude sorit étudiés actuellement 
par l'auteur. 

11. C.  

Essai des coniprltiiés de  siibliiné. -- M. P. FIORA 
(Botlettino chimico farmoceutico, 1908, p.  40). - L'essai rapide 
des coinpriinés de sublimé peut se faire de la façon suivante : 
dissoudre un coniprimé de 2 gr. dans une petite quitritité d'eau et 
ajouter 1gr.223 d'iodure de potassium ; laisser déposer le préci- 
pit6 et filtrer ; l'additionde quelques gouttes de solution à 2p. 100 
de chlorure rnercurique ne doit pas donner de précipité dans le 
liquide filtré si la quantité de sublimé corrosif était exacte. Bans 
le cas contraire, l'excès d'iodure ajouté donne un précipité carac- 
téristique d'iodure mercurique. 

A. D. 

Moyen de distinguer lu inorplnine de l'oxydimor- 
pbiua. - M. HOSHlDA (Pharmaceutische Zeat.). - L'auteur a 
cornbiné l'emploi du réactif formol-acide sulfurique avec le réactif 
de Frohde pour distinguer la morphine de I'oxydimorphine. II 
prépare, au moment du besoin, un mélange composé de Ogr. 15 
de molybdate de soude, 10 gouttes de formol et 30 cc. de S04HP con- 
centré. Ce réactif donne, avec l'oxydimorphine, une coloration 
violette, qui passe au vert-bleu et qui disparaît par addition 
d'eau ; la morphine donne une coloration violette, qui passe au 
bleu-violet, puis au vert sale. 
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iktactlous de la ~coprlainine . - M. ItIOCHhRD (Yhar- 
maceutische Centralhalle, 1907, n 9 3 ) .  - On délaye avec de l'eau 
du brornhydratede scopolamine et du naphtol a ou fi ; on chauffe 
afin d'évaporer l'eau ; on ajoute IICl au résid~i ; on évapore de nou- 
veau, et l'on ajoute au résidu de la solution concentrée de potasse; 
il se forme, aux points decontact, une coloration jaune plus forte 
avec le naphtol a qu'avec l'autre. Si l'on chauffe lorsqu'on a 
ajouté la potasse, il se produit, avec les deux naphtols, une colo- 
ration verte. 

Sil'on prend un petit cristal de  ferrocyanure de potassium, 
qu'on l'additionne de brornhydrate de scopolamine et d'HC1, il se 
produit à froid une colora.tioli bleue. 

Becherche do sucre de  canne dnns le sucre de 
lait. - M M .  A. BEYTBIEN et A. FRIEDlLlCH. (Pharm. Cen- 
tralhaile, 1907, p. 39). - La falsification du sucre de lait par le 
sucre de canne est avantageux à cause de la différence de prix 
entre les deux sucres. lA1aiteur a essayé les difl'brentes méthodes 
de séparation (l'alcool dilué, la  délerrriirialiou du pouvoir réduc- 
teur et la polarisation). Ces méthodes employées pour  la recher- 
che de petites quantités de sucre de canne ne sont pas assez 
sensibles. 11 faut donc prockder à cette recherche par des  rkac- 
tions colorées. 

La réaction de Scliwanoff, modifiée par Dekker, a donné de  
bons résultats : on dissout Z gr. de sucre de lait dans 8cc. d'eau ; 
on ajoute Ogr.05 de résorcine et 2 cc. d'iIÇ1, et l'on chaufl'e au 
bain-marie. i p. 100 de sucre de canne donne encore une colora- 
tion rouge. 

La méthode de Pinoff est un perfectionnement de la réaction à 
la résorcine. Le sucre est chauil'é avec une solution alcoolique 
de résorcine (5gr. de résorcine dans i00 cc. d'alcool à 96") et 
avec un n16larige de 750 cc. d'alcool Z1 96O et 200 cc. de SO'H1 con- 
centré. Le sucre de canne commence B donner une coloration 
rouge au  bout d'une demi-minute, tandis que le sucre de lait 
réagit un peu, mais beaucoup plus lentement. 

SOhII' concentré permet aussi de caractériser le sucre de canne ; 
celui-ci se colore en noir, tandis que le sucre de lait est k peine 
altéré. 

D'après E. Schmidt, on projette le sucre essayer sur SObH1 
concentrb; le sucre de lait pur reste inaltérC pendant 15 minutes 
environ ; le sucre de canne noircit immédiatement, au  hout de 3 à 
4 minutes au plus. Les fibres de papier filtre se colorent aussi 
en noir, neanmoins l'essai est très utile pour séparer les pro- 
duits suspects. 

En pr6sence de l'huile de sésame et d'IIC1 (rCaction de Beau- 
douin), on carüclérise netlenient une teneur de 1 p. 100 en sucre 
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de wnne  dans le sucre de lait. L'auteur prend Ogr.5 de substance, 
2 cc. d'huile et 2 cc d'llC1. 

Le procéd6 de Gotton est également propre b la recherche du 
sucre de canne dans le sucre de lait. A 10 cc. d'une solution de 
sucre de lait a 5 ou 6 p. 100, on ajoute 10 cc. d'IIC1 dilué h 1/10 
et Ogr. 5 de molybdate d'ammoniaque pulvérisé, et 1 on chaufk 
au  bain-marie 60-70° ; le sucre de lait ne donne rien, tandis 
qu'en présence du sucre de canne, le molybdate qui se dépose se 
colore en bleu. 

Enf n ,  l'auteur a constaté que la méthode de Lorin convient 
dgalementpour cette recherche. Le sucre à essayer est mélangé 
intimement avec de l'acide oxalique exempt d'eau et chaufl'é pen- 
dant 5 minutes au bain-marie dans un tube à essai. En ~rksence 
du sucre de canne, il se produit une coloration jaune, allant jus- 
qu'au noir. K. B. 

CaracIérIslitlon d u  mooil1ap;e d a  lalt. - M .  W.\C;- 
TEltS (Bull. de la Soc. chim. de Belgique, 1909, p. fi). - L'eau 
que les falsificateurs ajoutent au lait contient souvent de fortes 
quantités de nitrates ; dans certaines fermes, la proportion s'elève 
h 3 décigr. et même davantage par litre. Il suffit de rincer des 
cruches avec une pareille eau pour que le lait donne la réaction 
des nitrates avec le sulfate de diphénylamine; celte réaclioii est, 
en effet, excessivement sensible. 

D'autre part, il a été démontré que les vaches auxquelles on a 
donné des nitrates peuvent fournir du lait contenant une faihle 
proportion de nilrates. 

La présence de petites quantités de ceux-ci ne sont donc pas 
une preuve absolue d'addition d'eau. 

L; r6action se fait, d'ordinaire, sur le sérumdulait  ; mais elle 
s'effectue trés bien aussi directement sur le lait ; il suffit d'intro- 
duire dans iio tube à essai une certaine quantite de réactif et de 
verser ensuite doucement du lait ; B la zone de contact, on observe 
la coloration bleue caractéristique, s'il y a des nitrates. 

Cet essai très rapide pourrait servir aux laiteries et aux niar- 
chsnds de lait pour essayer les laits qui leur sont fournis ; une 
analyse prouverait si la prdsence des nitrates est accidentelle 
ou si elle provient d'addition d'eau, et le laitier pourrait écarter 
ainsi les fournisseurs malhonnêtes. 

Rrtcherehe d e  petites qaantltés d'aleool méthyli- 
que en prksenee de I'vleool kthyliqae. - L.  E. HlN- 
KEL (Th  Analyst, novembre 1908, p. 417). - La plupart des 
méthodes proposées pour la recherche de petites quantités d'al- 
cool méthylique en présence de l'alcool éthylique consistent B 
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oxyder le mélange des deux alcools, de maniére à les transformer 
en-leurs aldéhydes correspondantes, puis à identifier la formal- 
déhyde formée, en supposant que l'alcool Eithylique se trans- 
forme iritéÿralemerit en acétaldéhyde. Une spirale de cuivre 
chauffée, le permanganate de potas~ium et le bichromate de 
potrisse ont étk employks comme agents oxydants. 

L'auteur a constaté que des traces de formaldéhyde sont inva- 
riablement produites par l'oxydation de l'alcool éthylique pur ; 
par conséquent, il est impossible de rechercher de faibles traces 
d'alcool méthylique dans l'alcool kthylique par l'une ou l'autre 
des méthodes d'oxydat.ion. la réaction ne se produit que lorsqu'il 
existe au moins 5 p. 100 d'alcool méthylique. 

L'auteur a etudié depuis les nombreux procédés qui ont Bté 
recommandés pour l'identification de la formaldéhyde dans un 
mélange d'aldéhydes ; voici le plus sensihle: la formaldéhyde et 
la morphine, en présence de S O L H ~  conce~tré ,  donnent une colo- 
ration violette intense, tandis que l'acétaldéhyde, dans les mêmes 
conditions, donne une colorition orangé. cet  essai s'obtient en 
ajoutant quelques gouttes d'une solution de chlorhydrate de 
morphine h 0,s p. 100 à une solulion diluée de for~naldéhyde pla- 
cée dans un tube 5 essai ; on fait couler avec précaution S05H2 
concentré le long des parois du tube, de manière ?I former une 
couche decet acide au-dessous de celle de formaldéhyde ; de cette 
façon, à la surface de contact des deux couches liquides, on 
observe une belle coloration violette. Cet essai est ext r~mement  

1 
sensible et permet de deceler de formaldéhyde. La 

1 .ooo.ooo 
coloration orange produite par l'acétaldéhyde peut masquer celle 
donnée par une trace de formaldéhyde ; mais ces deux aldéhydes 
peuvent &tre facilement s6parées par distillation, car, lorsqu'on 
distille avec prbcaution une solution aqueusé contenant ces deux 
composés, l'acétaldéhyde passe la premibre, et la formaldéhyde 
ne distille qu'en dernier lieu. 

Par oxydation de l'alcool éthylique pur et séparation par dis- 
tillation de l'acétaldehyde produite, jes quelques traces de for- 
ma!déhyde formée donnent une légère ligne violette avec l'essai 
à la morphine. L'addition de 5 p. 100 d'alcool méthylique à l'al- 
cool éthylique donne une  réaction très nette, qui ne peut être 
confondue avec celle donnée par l'alcool éthylique pur.  

La quantité de forrnaldéhyde formée avec l'alcool éthylique 
varie considérablement suivant les conditions de l'oxydation ; 
plus celle-ci est énergique, plus il se produit de formaldéhyde ; 
avec la spirale de cuivre chauffée ou avec un excès de perman- 
ganate alcalinisé, la proportion de formaldéhyde est assez mar- 
quée; niais, si l'on emploie le persulfate d'a~rinioniaque, la pro- 
portion de forrnaldéhyde est relativement faible. Si  le melange 
dc bichromate de potasse et de S04Hz est employé trés concentré 
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et  e n  quantitE u n  peu considérable, l'oxydation obtenue, soit à 
froid, soit chaud, donne une  proportion de  formaldéhyde assez 
importante, tandis que, s i  l e  mélange précédent est très dilu6 et 
em$oyé sans  excès, il ne  se forme que  des traces de for- 
maldéhyde . 

Aprés de nombreux essais, l'auteur s'est arrêté  A la methode 
suivante pour l a  recherche de  l'alcool méthylique dans l'alcool 
é thy l ique  1 cc. d u  mélange des deux alcoofs est place dans un 
petit ballon; on l'additionne soit de  Ogr.80 de persulfate d'am- 
moniaque, puis de 3 cc. de SOLHWilu6 a u  115, soit de lgr.  i i O  d e  
bichromate de  potasse et  de  l g r . 5  de SO'H' concentré. Ilans les 
deux cas, le mélange est dilué avec 20cc. d'eau ; le ballon est 
relii! à un  petit réfrigérant e t  chnurîé rapidement avec un bec 
Bunsen ; le distillatum est recueilli par  fractions de  2 cc. environ 
successivernent d a n s  cinq tubes a' essais. Les deux premiers 
tubes, qui  renferment presque toute l'acétaldéhyde, peuvent être 
rejetés; a u x  trois autres tubes on  ajoute quelques gouttes d e  
solution de chlorhydrate de morphine à Ogr 50 p. 200, puis 
SObII' dans les conditions qu i  ont été indiquées plus h a u t  et, dans 
le  cas de  la présence de  la formaldéhyde, il se forme, la jonc- 
tion des deux liquides, u n  anneau uiolet .  II. C .  

BIBLIOGRAPHIE 
l'eehnologle eC anal ysc chinuique des h u i l e a .  

gralsses et cires, par le Dr  J .  LEWKOWITSCH, ingénieur chimisle, 
expert en savonnerie et corps grasauCity a n d  gutldsof L o n d o n  lns- 
titute, traduit du rnnnuscrit rédigé po;r cette édition par l'auteur, 
par Em. BONTOLJX. ingénieur chimiste. Tome Ii de 860 pagcs, avec 
tableaux, 12 fig. et 6 microphotographies (II. Dunod et E. Pinat, édi- 
teurs, 49, quai des Grands Augustins, Paris, VIc) .  Prix : 30 fr. - Ce 
nouveau volume de M. Lewkowitsch fait suite à celui paru A la fin de 
l'annee 1906. 

Le chapitre XIII, consacre A la préparation des huiles, graisses et 
cires, a été entierement écrit à nouveau et a reçu ainsi de i'auteur et 
du traducteur de norribreux développements techniques. Quand au 
clinpitre XIV, les monographies q u i  lc constituent, pour la plupart 
entikreinent refondues, ont été colnpletées et mises à jour tant au 
point de vue scientifiqiie qu'au point de vue nnnlytique et techniqile; 
enfin, on les a augmentées de statistiques puisees aux sources les plus 
dignesde foi, tandis que, pour faciliter la consultation du volume el en 
accroitre l'utilité, on l'a fait suivre d'index des noms botaniques et zoo- 
logiques des vEgEtaux et animaux dont dérivent les inatikres grasses 
étudiées. 

Le developpement considérable des matières traitées, comparative- 
ment h l'édition anglaise originale, a oblige B diviser le second volume 
en deux, de sorte que l'ouvrage entier comportera trois volumes. 
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En résumé, l'ouvrage entièrement nouveau que nous apporte la eol- 
laboration éclairée de l'auteur e t  du  traducteur constitue une  édition 
française vraiment originale, qui rendra  les plus grands services aux 
analystes, aux experts et aux techniciens. 

Au moment ou s'organise, chez nous, la répression des fraudes en 
maticres alimentaires, lanalys te  et  l'expert qui s'intéressent aux falsi- 
fications des matiéres grasses et  leur recherche apprécieront part2- 
culikrernerit l'esprit critique avec lequel l'auteur décrit les unes e t  les 
autres, alors surtout que cet esprit critique est fondé sur l'autorité 
d'une longue expérience. 

Quant aux techniciens, ils trouveront, dans  le chapitre XII1 e t  les 
monographies du chapitre XIV, des développements nouveaux sur  l a  
fabrication et l'utilisation des huiles, graisses et  cires, en a t tendant  que 
soient éludiées en détail les industries qui en dérivent, ce qui fera la 
matihre du troisième volume. - 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMEITS 

l e  Congrès i n t e r u ~ t i o o a l  de ahimie  applirloCe d e  
Londres. - Nous rappeIons à nos lecteurs que le 7" Congrès 
international de  chimie appliquée se tiendra cette année  h Londres d u  
27 mai au 2 juin. On trouvera dans  ce  Recueil (1908, p. 372) les ren- 
seignernenls nécessairt .~ relativement aux sections du Congrès. 

La colisation est fixke à 25 francs pour les membres actifs et  A 
17 fr.  50 pour les dames accompagnant les congressistes. 

Un comitë de dames est for& pour procurer aux dames des 
congressistes un séjour aussi agréable que possible. 

Les membres désireux de faire des communications sont priés de  s e  
mettre en rapport avec les secrétaires des comités de  leur pays res- 
pectif. 

Des dispositions sont prises pour assurer le logement et  toutes les 
commodites n6cessaires aux congressistes pendant leur séjour e n  
Angleterre, mais, pour cela, il est essentiel que les adhesions ti ce Con- 
grès parviennent le plus t6 t  possible au  secrétariat genéral, 20, Crom- 
well-Crescent, Londres, S. W. 

Les discussions auront  lieu dans les langues suivantes, a u  gré  des 
congressistes : anglais, français, allemand et .italien. Les procés- 
verbaux des séances seront rédigés en  anglais. 

Le Congrts comprendra des assemblées générales et  des seances d e  
sections. 

Les auteurs de  communications ne  pourront conserver la parole 
pendant plus de 10 minutes, et  les congressistes qui auront des obser- 
vations à présenter sur  ces communications ne pourront parler pen- 
dant plus de 5 minutes, ni prendre l a  parole plus d e  deux fois sur le 
même sujet. 

Nous som.mes heureux d'annoncer que M. Guillaumin, membre  d u  
Syndicat des chimistes, a é té  recemment nomme Officier d'Aca- 
démie. 
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D'autre part ,  a u  banquet du Syndicat, qui a eu lieu le 27 février 
dernier, MM.  Truchot et  Dufrenne, membres du Conseil d'adminis- 
trat ion du Syndicat, ont reçu des mains  d e  M .  Roux, qui présidait 
ce banquet  aux  lieu e t  place de  M. le ministre de  l'Agriculture, la 
croix de  Chevalier du Merite agricole.  

' Nous adressons nos felicitations & ces trois collégues. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de  secrétaire g h h l  du Syn- 
dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
offres le permettent d e  procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoiii el tics places aux chimistes qui sont à la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser 3 M .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 3.. 

Sur la demande de  M. le secrétaire de  l'Association des anciens élbves 
de  lïristitut de chimie appliquée. nous inforrnoris les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistcs en s'adressant à lui, 3, rue Miche- 
let, Paris (6).  

L'Association amicale des anciens élbves de l'Institut national agrono- 
mique est a méme chaque année d'offrir à MM. les induslriels, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs ingénieurs agronorncs. 

Priere d'adresser les demandes au siége social de 1'Association. 16, rue 
Claude Bernard, Paris, 5.  

L'Association des anciens kléves du lahoratoiie de chimie analytique de 
l'Université dc Gcnéve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et expérimentés dans tous les domaines se rattachant 
à l a  chimie. - Adresser les demandes à l'lkole de chimie. h Genkve. 

ancien e l h e  des Universites de Lille et de INGÉNIEUR CHIMISTE Paris, . ex-chimiste de sucrerie, des ttablis- 
semmts Kuhlrnann, du ministére des Finnnces. ancien chef de laboratoire 
commercial, cherche situation de chimiste en chef ou de directeur de 
fabrique de produits chimiques ou alinientaires. - Adres~er les demandes 
au Bureau des Annales, 45 rue Turenne, aux initiales E .  D. 

bon analyste, 27 ans, ex-chef de fabrication INGENIEuR ~ H I ~ I S T E  dans arn"idonnerie, actuellement chimiste 
et  chef de fabrication dans industrie d'huiles de graissage. demande 
situation similaire ou direction d'usine. - Adresser oifres au  bureau des 
Annales, 45, rue Turenne, Paris. aux initiales C. F. 

Sac~hariniétrc Laurent à lumikre O N  DENAIDE D'OCCASION jauie ; Colorimétre Laurent ou 
Dubosc : OléoréfractomBtre. - Adresser les. offres t i  M. KEVOL, chimiste, 
i 9 ,  Rue de I'HOtel de  Ville, Lyon. 

A VENDRE b;iiance de précision de ~ a r 1 0 1 . i ~ ~  (Gmttingen), sensible 
au dixième de milligr., force POO gr., en ètat de neuf. 

Adresser. les demandes à M. HUBERT, chimiste, 3, avenue Saint-Sacos, ir 
BAziers. 
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TRAVAUX O RIGINAUX 

Uoua,~c colo~~ianétriqiic de l'acide phonphoriqae, 
Par  MM. 1. P ~ U G E T  e t  D. CHOUCIIAK. 

L'acide phosphoiriolyhdique est u n  réactif très sensible des 
alcaloïdes, avec lesquels il forme des précipités trks peu soluhles; 
nous nous soinmes servis de ccttc rCaction pour  doser I'acide 
phosphorique. 

1,nrsqii'on njonte, B une  solution trks diluée d'acide phospho- 
rique (contenant seulement quelques dixiérries de  milligr. de 
PQ par litre), une  solution de  rriolyhdate de soude, de l'acide 
azotique, puis quclqucs cc. d'une solution etendue d'un alcaloïde, 
il rie tarde pas h se  foriner uri trouble dû  la précipitation du  
phosphoinolybdate de 1-alcaloïde. 

La couleur, l'intensité du trouble dkpendent de  l'alcaloïde 
employé ; I'iriterisitt d6penrl aussi dcs proportions des divers tlé- 
rnents: alcaloïde, molybdnte, acide azotique, acide p h o s p h o ~ i q ~ ~ e .  
On cori~oit qu'en corripiirarit, a u  coloriiriètre, la teinte developpée 
dans un liquide coriteriorit une quantite inconnue d'acide phos-  
phorique ?I celle d 'un  type prépare avec une quantité connue et  
dans des conditions identiques, on puisse déduire de cctte coni- 
paraison 1:i proportion d'acide phosphorique contenue dans  le 
liquide. 

Kos espkriences nous ont montr6 quc  l'applicnti{n de la 
rriCttiode dont nous venons d'indiquer le pi,iricipe est plus facile 
avec la strychniiie qii'avec les iiut,i.es alcnloïdes (spkiiilernent la 
quinine et  la cocaïne) , elles nous on t  conduits utiliser le réactif 
suivant, qui a une très grande sensibilité : 

A iOcc. d'une solution de molyhdnte d e  soude à 1 5 p .  100, on 
+ute 2cc.3 d'acide azotique pur, puis I cc. d'une solution satu- 
r6c à. froid de sulfate d c  strychnine. 

Cc réactif jaunit après  s a  préparation, par  suite de l'action de  
l'acide azotique sur la strychnine; pour les recherches quantita- 
tives, on ne doit employer qu'un réactif de préparation récente 
ou tout au  moins peu color6 et parfaitement limpide ; on  le filtre 
si c'est nécessaire ( I ) .  Lw.  de  ce réxctif, ajoutés . 5  50cc. d'une 

ri] On peut  fdire ii l'avance le niklange des deux prernibres solutions; 
pour la préparation d u  réactif, on ajoute, à 5cc. d e  liqueur nitromolyhdi- 
que, Occ.4 de siilfi~to de strychnine II faut toujours agiter le mélange pen-  
dant l'addition dc I'alcaloïde, afin de faciliter la dissolution du précipite 
qui se forme e n  premier J ieu.  

AVRIL 1909. 
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solution d'un phosphate contenant environ 3,7 p. 100 d'acide 
azotique libre (ou 7cc. d'acide azotique pur h 360 H. dans 
100cc.), y provoquent la formation d'un louche opalescent, dont 
l'intensité augmente avec le temps; en l'absence d'acide phos- 
phorique, la liqueur reste indéfiniment limpide. 

Celte réaction permet de déceler la présence de t d s  petites 
quantités d'acidephosphorique: une solution contenant seulement 
Omilligr. 005 dans iOOcc. prend, après 5 à 10 minutes, une teinte 
opaline qui se d6veIoppelentement, mais qui est trés nette nprhs 20 

5 - -- 
2 

ou 25 niinutes; In sensibilitd est donc d e  
100.000.000 20.000.000 

bien supérieure ti celle du  réactif de Nessler, qui n'est que de 

L'opalescence des liquides ainsi traités se rnaniresle au colori- 
mètre par une teinte jaune-brun d'autant. plus foncée que I'opa- 
lescence est plus intense ou que la couche de liquide traversée 
par la lumière est plus épaisse. 

Les faits suivants résultent de nombreuses expériences que 
nous ne pouvons rapporter ici : 
in Lorsque I'acidit6 (en acide azotique) est de 3,7p. 100, il y a 

proportionnalité entre l'intensité de la teinte colorimétrique et la 
teneur en acide phosphorique, lorsque cet,te teneur est comprise 
entre Omilligr.02 et Omilligr I p. 100 ; 

2O Cette proportionnalité a encore lieu si la solulion phosphatée 
contient de 1,s A 4,2p. 100 d'acide azotique libre ; 

3" L'aciditk du milieu influe sur l'intensité de la teinte et la 
vitesse de formation du t,rouhle; l'acidité de 3,7p.  100 est celle 
qui convient le mieux (on la réalise facilement en ajoutant à la 
solution de phosphate 10cc. d'une solution d'acide azotique con- 
tenant 35 cc. d'acide pur dans 100cc., lorsqzce le volume final de l'es- 
sai doit être de 50cc.) ; si l'acidité est plus petite que 3!7, les tein- 
tes sont faibles et les comparaisons difficiles ; si elle est plus 
grande, le louche ne se forme pliis que très lentement ; 

4 0  Avec une acidité de 3,7 p .  100, la proportionnalité entre l'in- 
tensité de la teinte et la teneur en acide phosphorique est conser- 
vée, m&me lorsque la solution contient de la silice; les divers 
oxydes : chaux, oxyde de fer, magnésie, alumine, potasse, soude, 
qui accompagnent le plus souvent l'acide phosphorique, n'in- 
fluent sur cette proportionnalité que lorsque leur masse devient 
considerable par rapport à celle de l'acide phosphorique. 

( 1 )  C A ~ A L I E R  et ARTHW, BuII. SOC. chimique, 1895, p. 309. 
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Ainsi la proportionnalit6 existe encore lorsque le poids de la 
chaux est 20 000 fois plus grand que celui de l'acide phosphori- 
qiie; l'action du fer est plus sensible: la proportionnalité cesse 
lorsque le poids du fer est supérieur à 1.200 fois celui de l'acide. 

11 en résulte que  l'application de la mbthode est le plus sou- 
vent excessive~nent simplc. 

La solution azotique de la subslarice ( l ) ,  qiii n e  doit contenir 
que de Omilligr. 01 à Omilligr.05 de l'"O" est évaporée siccité 
au bain-marie (2 ) ;  le résidu froid est repris par 40cc. d'acide 
azotique à 35p. 200 ; on laisse en contact pendant une  vingtaine 
de minutes, en agitant de temps cn temps pour faciliter la disso- 
lution de l'acide phosplioriquc, puis on déca~ite (ou I'on fillre, si 
c'est nécessaire, sur uri petit filtre préalablement lavé à l'acide 
azotique e.t à l'eau) dans une fiole jaugée de 50 cc. ; au moyen des 
eaux de~lavage, on amène le volume du liquide & 47 cc. environ ; 
on agite, et l'on ajoute 2ce. de rkactif; cette addition est immé- 
diatement suivie d'une agitation énergique pour assurer le 
melange ; on complète ensuite SOcc. (3). 

En mérne temps, on prhpare un type pour les coiiipara.isons 
colorirnétriques : ,?. 3cc. d'une solution d'acide phosphorique 
corilerianl 10rnilligr. de P 'Wpar  litre, on ajoute 10cc. d'acide 
azotique à 35p. 100, de l'eau pour amener le volume à 47cc. 
environ, puis. après agitation, 7cc. de rkactif; on melange et 
!'on complkte le volume à 30cc. 

Les liquides ainsi préparés sont laissés au repos pendant 
20 minutes au moins, aprbs lesquelles on procède aux comparai- 
sons colorim6triques (4). 

Si 1 et x sont les teneurs en acide phosphorique du tBmoin et 
de l'essai, et et ex lcs épaisseurs qui produisent l'@alité des 

et x 
teintes, on a - = - , d'où l'on déduit S. 

ex I 

Mais, comme il  vient d'être dit, la solution k traiter ne doit 

( l )  Prkpardc cornnie pour l'application de l a  méthode au  molybdate 
iI',~riinioniac~ue. 

12, Non au  bain dc saliIo, afin ~I~dvi tc r  la forniat.ion 11'ai:icte pyropliou- 
pliorique. 

(31 On peut n e  h i r e  que %cc cn diminuant d e  rnoitil: les proportions 
d'acide azotique e t  de rkactif, ce q u i  permet de doser Omilligr. 005 de 
P W .  . . 

( 4 )  Les liquides opaloscents f in i sen t  par laisser déposer le precipite de 
pliosphomolyhdatr. ; ce di>pîit a lieu d'üiifant plus vite q u e  la richesse en 
acide phosphorique cst plus grande ; lorsc~u'il es1 effectue, on ne peut plus 
proceder aux con~paraisoris : avec U rnilligr. 03 de PO3 dans 50 cc., la  pré- 
cipitation ne commence lias avant quatre heures ; on  a donc troifi heures 
devant soi environ pour les faire. 
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- 128 - 
contenir que de OrniIligr. O1 à Omilligr. O5 ; le poids de substance 
2 preridre dépend de sa nature; il doit toujours représenter uri 

kchantillon moyen; on a ,  le plus souvent. une conuaissance 
approximative de la teneur, qui suffit pour en déduire ce poids, 
la dilution qu'on doit lui faire subir et In partie aliquote qu'il 
faut prendre pour se trouver dans les conditions du dosage. S'il 
n'eu est pas ainsi, quelques essais qualitatifs, eKectués rapide- 
ment, sans le secours du colorirnètre et sans précautions spkcia- 
les, donnent les indications nécessaires lorsqu'on a un peu d'ha- 
bitude. 

Le mode opératoire précedent est applicable B un grand nom- 
bre de  substances dans lesquelles les proportions de chaux ou de 
fer n'atteignent pas les limites indiquées plus haut ;  la plupart 
des eaux naturelles, les terres ( i ) ,  les engrais, les cendres des 
v é g h u x ,  les fers (lorscp'ils contiennent plus de 0,036p. 100 
de phosphore) sont dans ce cas. 

Dans le cas la rriélliode précridente doit 6tre niodi- 
fiée ; on peut opérer de plusieurs façons : l'une des plus simples 
consiste à reduire la solution ferrique sur laquelle doit porter 
l'essai par un fragment de zinc pur (aprks élimination rl'AzO"1 
par HCI) ; h p o r e r  presque A siccite pour chasser l'excès d'acide; 
ajouter I cc. d'une solution ferrique (exempte de phosphates) 
contenant quelques milligr. de fer par cc. ; diluer et précipiter 
par additions ménagées de carbonate de chaux pur ; le préci- 
pité, filtré, lavé à deux ou trois reprises, est redissous dans IOcc. 
d 'A202  H %p.  100, et l'essai est continué comme ci-dessus ( 2 ) .  

En opérantainsi, on n l'avantage de faire disparaître l'arsenic, 
dont la présence peut g h e r  le titrage lorsqu'il existe cn propor- 
tion notable (3). 

Les résultats suivants résument les principaux faits qui pr6- 
cèdent : 

11 1 Pour les terres. par  exemple, il suffit d'en prendre 5 gr., pourvu qu'ils 
soient prélev6s sur  un Cchantillon ruoyen obtenu par  u n  éctiantillonnage 
rationnel; ils doivent nécessairement étre traites selon l a  methode con- 
ventionnelle hahituellenient suivie (ca.lcination, dtlcomposition ries carbo- 
natcs. uttoquc au bain d e  sablc pa r  5 cc .  d'AzOSH pendant  5 heurcsi. Le 
produit de l'attaque, filtre, est dilué a 250cc. et l'essdi porte seulement 
sur 1 cc.  

(2) II est clair que,  si les proportions dc fer sont faibles, si ce sont les 
autres oxydes qui  dominent, on  peut  dviter la rbduction par  le zinc et 
effectuer directement la précipitation piir le carbonate d e  chaux. 

( 3 )  L'acide arsknique na rionne pa!: dc précipité avec le rnolybdate de 
strychriine da.11~ les coriditicins du titrage, riiais sa  pr+siince gknr, lorsque 
le poids de l'arsenic atteint deux S trois fois celui du phosphore. 
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Milligr. Composition de l'essai. 
L - - 
0,Oi de P O 5  . . . . . . . . . . . . . . . .  
0,02 )) . . . . . . . . . . . . . . .  
0,04 D . . . . . . . . . . . . . . .  
0,05 1) . . . . . . . . . . . . . . .  
0,03 de P e 0 5  $ 492rnilligr. de Ca0 (sous 

forme de nitrate). . . . . . . . . . . .  
0,03 de P P 0 5  f 58kmilligr. de Ca0 (sous 

forme de nitrate). . . . . . . . . . . .  
0,02 de Pp05f 18milligr. de fer (sous forme 

de nitrate). . . . . . . . . . . . . . .  
0,04 de PS05 + 84 milligr. de fer (sous forme 

de nitra1.e). . . . . . . . . . . . . . .  
0,03 de P205 + 'iomilligr. d'alun (anhydre). 
0,03 de P20s + 584milligr. de CaO+6milligim. 

de fer ( a p r h  precipitation par COTa) . . 
0,03dePaOs +334milligr. de Ca0 + 4 2  niilligr. 

de fer (aprés précipitalion par COSCa) . . 
0,03 de P205 + Omilligr.015 d'arsenic (sous 

forrrie d'arséniate de sodiuxi) . . . . . .  
0,03 de P O B  $- 0mil l ip . lT d'arsenic + 

48milligr. de fer (aprbs réduction, addi- 
tion de l2rnilligr. de fer sous forme de sol- 
fate ferrique pur et prépitation par C08Ca) 

Acide phosphorique 
deduit des cornparnisons 

colorirnetriques. 

0,0103-0,00985-0,0102 
0,0200-0,0199-0,0201 
0,0399-0,0402 
0,0492-0,0490 

0,0298-0,0297 

0,03080,0304 

0,0197-0,0200 

0.0199-0,0199 
0,029-80,0300 

0,0296-0,0296 

0,0303-0,0304 

0,030 1-0,0301 

Le dernier essai correspondrait 2 u n  fer contenant 0,31 p. 100 
d'arsenic et 0,037 p. 100 de  phosphore;  le résultat analytique 
pour le phosphore serait  de 0,028 p. 100. 

La méthode q u e  nous venons d'exposer est d'une exécution 
facile e t  rapide ; les nombres précédents montrent qu'elle permet 
de doser avec prkcision des qnantités infimes d'acide phospho- 
rique. 

ITrnv~ail c.zecute rru laboratoire de chimie a g ~ i c o l e  
de I'Ecole superieure des sciences d'Alger). 

Emploi de l'orine pour la recherche d e n  o x p d a n # s ,  
Par le Dr JUAN FAGÈS VIRGILI, 

Professeur d'analyse chimique tt la Yaculte des sciences de Madrid. 

L'urine contient toujours, quoique en minime proportion e t  
indépendamment des pigments qui lui donne sa  coloration ordi- 
naire, des chromgènes qui  sont capables, dans des conditions 
déterminées, de s e  t ransformer en matières colorantes. Beaucoup 
de ces chromogènes sont incolores. car, si l'urine est  déféqube 
par les prockdés habituels, on obtient u n  liquide incolore, mais 
capahle, d a n s  certaines conditions, de se  recolorer avec u n e  inten- 
sité presque égale à celle qu'elle possédait avant la d6f6cation. 
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Tou& @os chromogènesont la propriétdd'être facilement peroxy- 
dés et convertis non-seulement en composés de coloriition iriterise, 
inais aussi en composés incolores. Cette peroxydation est fonction 
de  la quantité de l'oxydant, de sa cornposilion et de la ternp6ra- 
ture ; cette dernika  circonstance n'a pas toujours été observée 
dans les procédés de recherche de ce genre de composés. A froid, 
la peroxydation est plus énergique yu'& chaud, et une in&me 
proportion d'oxydant peut produire dans l'urine une coloration 
dont l'intensité varie selon qu'on évite ou non l'élévation de la 
temperature. 

Comme, dans les nombreuses urines que j'ai essayées, j'ai tou- 
joiirs rencontré des chromogènes qui, dans des coriditioris spé- 
ciales, colorent fortement l'urine, et cela par l'action d'oxydants 
en minimes proportions, ce sont ces conditions que j'ai étudiées 
pour appliquer cette réaction la  recherche génkrale de beau- 
coup d'oxydants. 

&ode opérntoire. - On prend dans un  tube un petit fragment 
(environ 1 gr.) du composé B identifier, s'il est solide, ou de une 
goutte à 1 cc. si celui-ci est liquide, selon sa richesse en oxydant ; 
on y ajoute I cc. d'urine et quatre fois approxi~riativement le 
volume d'HCI (LI = 1,12) ; on mélange et l'on abandonne au 
repos. Selon l'oxydant et sa proportion, il apparaît plus ou 
moins promptement une coloration pourpre, semblable à celle 
que donne le permanganate en solution diluée, et cette coloration 
persiste pendant longtemps. 

Si la coloration est lente et très faible, elle peut se confondre 
avec celle que prend toujours l'urine additionriée simplement 
d'HC1. En cas de doute, il faut faire l'essai comparaLiveirienL 
avec un tube ternoin contenant de l'urine et HC1 sans oxydant. 

Ilans ces conditions, aucun doute n'est plus possible, parce que, 
si petite que soit la proportion de l'oxydant, la' coloration pour- 
pre apparaît beaucoup plus rapidement et avec plus d'intensité que 
dans l'essai B blanc, qui est de couleur jaune-brunàtre et ne prend 
quelquefois une couleur pourpre que longtemps aprks. 

11 est iridiscutable que I'uririe seule, rriélarig6e avec IlCl, se 
colore B la longue d'une façon analogue à celle qui se produit plus 
rapidement en prksence d'une très petite quantite dr: composé 
oxydant. .T'ai étudii: les colorations finales obtenues dans ces deux 
cas, et j'ai pu constater qu'elles pr6sentent sensiblement les 
rnémes caractéres. Cela paraît confirmer l'opinion de certains 
auteurs, qui croient que la coloration formée au bout d'un cer- 
tain temps dans les urines additionnées d'HCI est due B Yoxygèrie 
dissous. Sans nier cette itsseition. je suis plutôt port6 B suppo- 
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ser que Cette coloration serait  due  au chlore ou au chlorure ferri- 
que que contient prosque toujoiir-s HCI ; cette impureté est très fré- 
quente, et, bien qu'en proport,ion infinitésimale, elle est néan- 
moins suffisaute pour que  l'urine la  révèle comme oxydant. Le 
f ü i l  que BCI de densité 1,iD donne une coloration plus rapide et  
plus intense que celle donnéc p a r  HCI de dcnsité 2,12 semble eon- 
firrner inon opinion, en ce seris que la proportion de  chlore ou de 
chlorure ferrique se trouve alors plus considérable. 

Si la réact,ion avec l'oxydant supposi! ne donne pas la colora- 
tion pourpre, on peut e n  déduire l'absence d 'oxydantou bien con- 
clure que s a  proportion cst t rop grande, cc qui a pour inconvé- 
nient de peroxyder les chroiiiog~ries et de  doriner une coloration 
jaune. Dans ce cas, il est nécessaire de répéter l'essai en employant 
beaucoup moins du composé. Dans le cas d'un excès d'oxydant, la 
coloration pourpre. au lieu t l ' i i i ipenter ,  disparaît  peu ii peu, et 
il reste un liquide francherrient jaune persistant e t  d'une trnns- 
parence plus grande que  celle d 'une ur ine essayée à blanc qu i  
se colore avec le temps. Ainsi donc l'apparition d'une coloration 
juunc-clair, tiüusparente et  persistante, indique de suite qu'il y a 
des oxydants et en proportion rc.lativement grande, d e  même que 
la coloration pourprée progressive indique que  ces mêmes coni- 
posPs ne sont pas en proportion ahondante. 

On peut aussi corn biner l'action de l'urine addition& d'acide 
chlorhydrique avec le rSactif que  j'ai proposé dans  une note 
antérieure (1). La solution chlorhydrique de  chlorhgdrate d'ani- 
line d6céle les oxydants, uiérrie en proportion ahor idau te  l'urine 
chlorhydrique, au contraire, les décèle en proportion plus minime. 
Dans ce cas, l'essai peut étre fait de  la rnanière suivante : 
an  prenrl dans un  tiihe ilne petite qiinntit,i: du produit à essayer, 
puis l 'urine avec HC1, comme il a été indiqui! plus hau t  ; enfin, 
on ajoute quatre  fois son volume de la solution chlorhydrique de  
chlorhydrate d'ani1ine.S la proportion d'oxydant est trés faible, il 
se produit une coloration,pourpre persistante, due à l'oxydation 
des chrornoghes de l'urine, sans  que l'aniline intervienne dans la 
réaclion. Si l'oxydant est en excès, aprés la coloration pourpre 
qui toujours apparaî t  la premibre, celui-ci réagit avec l'aniline et 
la coloration pourpre devient violette, puis bleue, e t  finalement 
verte; cette colnration, qui est la dernière 2 a.pparaître, es t  
due au mélange de  la couleiir bleue produite par  l'aniline et  d e  
la couleur jaune résultant de la peroxydation des chrornogènes. 

(4) Annales de chimie analytique, 1907, p .  85. 
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-' Dans lous'les cas, une coloration pourpre, violette, bleue ou 
verte, ou la succession de ces diverses colorations, accuse la pré- 
sence de composés oxydants. 

Corps qui d m ~ w n t  la réaction. - Le chlore, le brome, les hypo- 
chlorites, les hypobromites, les chlorates, les bromates, les ioda- 
tes, les nitrites, l'acide nitrique libre et les nitrates, lesquels, dans 
les conditions de  l'essai, laissent AzO" en liberté (le nitrate de 
potasse rie donrie pas ILI réaction) ; le chlorure ferrique, les cliro- 
mates et bichromates, les manganates et permanganates, les 
vanadates, les mobybdates (lentement), les ferricÿanures, les 
persels donnent la réaction. 

Comme le brome donne la réaction, les bromures, qui gênent 
l'emploi de la solulion d'aniline, ne gSnent pas l'emploi de l'urme. 
Les iodures empêchent la rkaction dans les deux cas. Ileaucoup 
de substances organiques fortement réductrices ou fücilement 
chlorables, qui emip&chent la réaction de  l'aniline, ne modifient 
pas celle avec l'urine. J'ai pu découvrir de  très petites quantites 
de chlorates en mklange complexe par l'emploi de l'urine, alors 
que  je n'avais pu mettre ces composés en évidence par aucun 
autre rkactif. 

Sensibilité. - Celle-ci est variable suivant les oxydants, rnais, 
dans tous les cas, elle est trBs grande. On peut reconnaître faci- 
lement Ogr.000.003 de chlorate de potasse et un peu moins d'eau 
oxygénée. 
- Cette iriéthode peut être appliquée à la recherche de l'eau 
oxygénée dans le la i t ;  pour cela, il suffit d'ajouter, à 1 cc. de 
lait, I cc. d'urine et 8 cc. d'HCI ; la coloration rouge-pourpre ne 
tarde pas à apparaître si le lait renferme de l'eau oxyg6nP.e. 

Carnetérisotion de l'huile d e  sesame par ses 
iéactious colorCes nvee les aldéhydes aroinr~iqnes, 

Par M.  C. FLEIG. 

On connaît les rkactions de Baudouin et de Villavecchia et 
Fabris, généralement employées pour la recherche de l'huile de 
sésame. Dans celle de Baudouin, on se sert d'un mélange de 
sucre et d'HU concentré ; dans celle de  Villavecchia et Fabris, on 
remplace le sucre par une solution alcoolique de furfurol, ce der- 
nier étant le cornposé actif du r6actif de Baudouin, dans lequel il 
prend naissance par l'action d'HC1 sur le sucre (1). Dans les 

(1) V. VILLAVECCBIA e t  G. FABRIS, Ueber die Anwendung des Furfurols 81s 
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deux cas, on obtient, a p r k  agitation du mélange, une coloration 
rouge-cerise de la couche d'acide, qui se sépare par le repos de la 
couche d'huile Pour des rnélanses B Sp.  100 d'huile de sésarrie 
ou au-dessous, il ne se produit qu'une simple teinte rose fleur de ,  
pécher, que peuvent donner certaines huiles d'olive pures d'AL, 
gérie, de Tunisie, d'Italie, de Provence, etc. Dans les cas dou- 
teux, Millau conseille de refaire l'essai sur les acides gras extraits: 
des huiles par saponification ; l'huile de sésame est la seule qui 
donne alors une réaction positive. Les caractères spectroscopi- 
ques et divers caractbres chimiques ou autres permettent encore 
d'efïectiier une différenciation (2 ) .  

On pouvait se demander si, à côté du  furfurol ou aldéhyde 
py-romucique, on ne Lrouverait pas d'autres cornposés cycliques 
à fonction aldéhydique donnant également avec l'huile de sesame 
des réactions colorées. Or, si, cbté de l'analogie manifeste qui 
existe entre les réactions de ~ a i i d o k n - ~ i l l a v m h i a  et Fahris et, 
des acides biliaires de Pettenkofer-Mylius (2) (sucre ou furfurol 

, 

Reagens zur Erkennung des Sesamols in OElmischungen (Zeitsch. f. 
angew. Chemie, 1893. p. 505). 

Sopra alcune sostanze che si ricavano dall' olio di sesamo e sulla rela- 
zione che esse franno con la  rkaziorie croinatiça caratteristira di questo 
olio (Annali del Eaboratorio chimico centrale delle gabelle, Roma, 1897, 
p. 13).  Analyse in  Bull .  Soc. Chim. (3).  1898, 19. 

Methodes officielles d'examen des echantillons p ré levh  par  le Service de 
la reprcssion des fraudes e n  France, (Annales de chimie analytique, 
1907,  p. 3 0 4 ) .  

Pour les détails de l a  réaction de Villavecchia e t  Fabris, voir: 
P. SOLTSIEN, Fu~fUrolsalzsau~efarhung and  Sesamfurfur~lsalzsaurefar~~ 

biing (Zeitsch. offentl. Chem., 4 ,  1898 ,  791) .  
WILAELM KERP. Ucber die Baudouinsche Hcaktion. Zeitsch. f. U n l ~ r -  

such. Nahrungs-u.-Genussmittel. 2 ,  4899. 473. 
J .  UELLIER, Annales de chimie analytique, f899. 217. 
CARL AMTEOR, Zeitsch. f. Untersuch. Nahrungs-u.-Genussmittel, 3, 

1900,  233. 
CMZONERI e l  I'E~CIADOSCO, Gaas. chim. ital.. 33 ( I I ) ,  1903, p .  253.  
(1 )  Voir a ce point de vue:  GICLI~ M ~ ~ H T > U R G ~ ,  Die Reaktiorieri, welctie 

das Sesamd charakterisiren. Pharm. Post., 26, 537. R e f .  a .  Chem. C e n t r . ,  
65. 1893.  112. 

Ear~io  CA~I.INF~F(TI. Héaçtion d e  Baudouin pour 1% recherche d e  l'huile 
de sesame dans l'huile d'olive. L'Orosi, 18, 1895, 87 (Par dilution du  
,liquide culiirk avix Irois voliirries d'eau. ~ i r r s i s l a n c ~  de  la  coloration dans  
c cas d'huile de sCsilrnc et tiigparilion dan4 le cas coritraire). 

A .  GASSEAII, Roaue infernnt. des fulsiflc.. 5 ,  p .  102. C h e ~ i ~ .  Ceirlv.. 
1832 a ,  965 (Caractères spectrowopiques diE6rents pour la cnloration iibtr- 
nue avec I'huile de sésanie e t  pour  celle obtenue avec leu huiles d'olive. 
Par addition de bisulfite de soude, disparition de la  coloralion due a l'huile 
d'olive et persistancr, dc celle due a I'huilc de  sésame). 

(2) MYLILIS, Zeitsch. f -  physiol. Chem., 1887, p .  492. 
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et SWH2) (1), on se rappelle les autres réactions des acides 
biliaires récemment indiquées par Ville et Derrien (2) et consis- 
tant li libérer la vanilline et I'aldChyde anisique, il devient natu- 
rel de songer aux aldéhydes aromatiques. La plupart de ces der- 
niers donnent, avec l'huile de sésame, pure ou mélangée k 
d'autres huiles, de belles réactions colorkes, dont certaines peu- 
vent être utilisées pour sa recherche qualitative. 

Dans un autre mbinoire sur ce sujet, nous avons examiné quels 
sont, dans la réaction de Baudouin, les sucres susceptibles de 
donner, comme le saccharose, une réaction positive, et nous 
avons comparé les résultats obtenus par l'action des mémes 
sucres sur les acides biliaires (3) 

Les réactions de l'huile de sésame avec les aldéhydes arornati- 
ques peuvent étre effectuées suivant une technique tout à fait 
analogue à celle qu'on emploie dans la réaction du furfurol. 

Les aldihydes son,t en solution à 2 et 4 p. 100 dnns l'alcool a 90- 
93" dans u n  tube ù essai, on ajoule, à Occ. 2-O-cc.4 de la solution 
d 'a ld ihpie ,  par exemple, I O c c .  d'HC1 à 21-22° Baumt; et arclant de 
l'huile à examiner; on  bouche Ee tube; on l'agite uioement pendant une 
demi-minute ou  une minute;  on l a i s s ~  reposer, et / 'on obserçe la colo~u- 
tion que prend la couche in fi rieur^ d'acide. Cette coloration, suiçant la 
vichesse du melange en l'huile de nsésame et suivant l 'a lddqde  utilisé, 
nppai-uît plus ou moins rapidement d devzent plus OIL moins intense. 

Dans le cas de melanges ne contenant que d e  faibles proportions 
d'huile de sisume, on peut activer la réaction et augmenter sa net- 
teté en chauffant d'abord la couche d'huile avant d'agiter le tout, 
o u  en maintenant le tube au bain-marie; on peut, dans ce cas, 
augmenter la quantité d'huile par rapport à celle du mélange 
aldéhyde-acide. 

Les colorations obtenues sonl, suiv;irit la nature de l'aldéhyde, 
très seinblables à celle de la réaction de Villavecchia et Fahris ou 
nettement difrérentes. Les liqueurs colorées se maintiennent en 

(1) On peut, d'ailleurs, ainsi q u e  nous l'avons constate, effectuer les 
réactions de Prllenkoftir-Myliiis en reniplaçant SO'll' p a r  HCI (B. ~:haiiiI), 
et inversenient les réactions de Baudouin-Villavecchia et  Pabris en présence 
de SO'HZ convenablenient dilue. 

( 2 ) ,  J .  VILLE et E. DERRIEN, Reactions color6es des acides biliaires avec 
l a  vanilline et l'aldéhyde anisiquc (Comptes rendus de la Societe de Bio- 
logie, 1908 ,  p. 905) .  

(3) C. FLEIG, Réaclions colorées de l'huile d e  sésame avec les aldbhyde: 
aromatiques et  avec divers sucres. Leur  relation avec les réactions des 
acides biliaires (Bull .  Soc. Chim., 1908). 
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général' absolument limpides pendant une k plusieurs' heures, 
mais ensuite, de rnérne que pour la réaction au  furfurol, elles 
arrivent B se troubler e t  prennent dcs teintes sales. 

La smsibilife de  ces rkactions est, pour plusieurs aldéhydes. d e  
mime ordre que pour celle du furfurol : l 'huile de sésame rn6lan- 
gée à diverses autres huiles, telltis que celles d'olive, de  coton, 
d'arachide, etc., dans la proportion de 1 p. 100, est décelée encore 
très nettement, mais les colorations, dans ces cas, sont naturelle- 
ment peu interises et lerites à apparaître. Ces réactions, comme 
celle du furfurol, sont spécifiques de l'huile de  sésame. 

Si, au lieu d'IlC1, on se sert de SObH2 dilué de son volume ou de 
deux colz~mes d ' eau ,  on obtient souvent des réactions positives, 
mais les colorations sont,, en gPnPral, u n  peu ditfkrentes de  celles 
qu'on observe avec IICI. Les meilleurs résultats s'obtiennent en 
mélangeant d'abord l'huile et la solution alcooliqiie d'sldkhyde et 
en ajoutant ensuite SObB2. Les teintes ainsi produites sont tou- 
jours moins stables que celles qui prennent naiss:ince sous l'in- 
fluence d'IIC1, car SO'lla provoque facilement le brunissement 
de la masse. 

Les principaiix aldéhydes dont  nous avons BtudiP, les réactions 
avec l'huile de sesame sont les suivants : aldéhyde benzoïqiie, 
aldéhyde saticylique (orthoxgbenzoïque), aldéhyde para-oxylsend 
zoïque, aldkhyde anisique (éther méthylique d e  l'aldéhyde para* 
oxybenzoïque), aldkhyde dioxybenzylique 2 .  3 .4  ou protocaté- 
chique,vanilline(éther méthyliquede l'aldéhyde protocatéchique), 
pipCronal (aldéhyde métkiylène-dioxybenzyliqiie), orthnnitro- 
henzaldéhyde, rnétanitrohenzaldéhyde, paranitrobenzaldéhyde,' 
paradiméthylaniinobenzaldéhyde, aldéhyde cinnarnique (phényli- 
acroléine), aldéhyde cuminique (aldéhyde du  para-isocyrnbne). 

Aldéhyde benzoigue. -- Avec O cc.4 d'une solution alcoolique h 
4p. 100 + 10cc d'IICIf 10cc. d'huii,e de  sésame, on obtient une 
coloration orcïngé. 

Pour un  mélange d e  5 parties d'huile de  sésairie et Y5 parties 
d'huile d'olive, coloration orangé @le, mais  nette encore. 

Avec SOV2 dilué de 2 volumes d'eau, belle coloration rouge- 
oran@, virant vite a u  groseille 

dlrléhgrte sal icyl ique.  - En milieu chlorhydrique, coloration 
rouge-groseille, intense, riette niSnie pour des ~riélanges d'huile 
de sésairie à 5 p.lOO. 

A l d é h y d ~  para o z y b e n z o i g u ~ .  - Avec O cc.2 d'une solution alcoo- 
lique 4 p.100 + 10 cc. d'llCI + IOcc. d'huile d e  sésaiiie, on 
ohtient u n e  superbe coloration muge-groseille, intense et immid&. 
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Pour des mélanges d'huile h 5 p.100 et 1 p.100, la réaction est 

encore très nette. 
Avec SOLH2 dilué de son volume d'eau, ménie réaction, mais 

u n  peu moins intense. 
Aldihyde anisigue. - Dans les mêmes conditions que pour l'al- 

déhyde précédent, en milieu chlorhydrique ou sulfurique, colora- 
t h  rouge-groserlle ozc rouge-cerise très intense. 

Aldéhyde potocatéchique et vgnilline. - Dans les mérries condi- 
tinns qiie précédemment,, coloration fleur de phcher d'abord, puis 
rouge-groseille ou violet foncé. Les colorations obtenues avec HCl 
sont plus intenses que celles obtenues avec SObHn. 

Pipéronal. - Comme dans le cas de la vanilline, les colora- 
tions en milieu chlorhydrique virent assez rapidement au bleu- 
violacé ou même au  bleu-verdâtre. 

Orthonitrobenzalde'hyde. - Avec O cc.4 d'une solution alcoolique 
& 2 p.100 + 10cc. d'HC1 + IOcc. d'huile de sésame, on obtient 
une coloration orangé intense. 

Pour des dosages d'huile 5 5p.100, coloration jaune-orange, 
peu intense 2 froid, augmentant à chaud. 

Avec SO'H2 dilué de son volume d'eau, méme réaction. 
Paranitrobenzaldéhyde. - Cet aldéhyde, qui est insoluble dans 

l'alcool, est ajouté en nature A HCI (quelques centigr. d'aldéhyde 
pulvérisé) et le tout est mélangé ensuite à l'huile. A froid, la 
coloration orangé ohtenue n'apparaît qiie lentement et ne reste 
que très peu intense, méme avec l'huile de sésame pure. A chaud, 
elle n'augmente guére. 

Metanitrobenzaldihyde. - Coloration d'intensité intermédiaire 
entre les deux précédentes. 

Paradimethylaminobenzaldet~yde . - En solution alcoolique, 
comme dans le cas de l'orthonitrobenzaldéhyde, et en milieu 
chlorhydrique, coloration orange'. 

Aldihgde cinnatnzque. - Avec O cc.2 d'une solution à 2 p. 200 
+ 10 cc. d'HU - t  40 cc. d'huile de sésame, on obtient une colora- 
tion rouge-cerise instantanée, très intense. Cette coloration est bien 
différente, B la fois comme rapidité et comme intensité, de la 
teinte orangé que prend l'aldéhyde sous l'influence seule de BC1. 
Avec O cc.2 de la solution alcoolique + 20 cc. d'huile de sksame 
+ 10 CC. de SObH3 dilué de deux volumes d'eau, on obtient une 
coloration rouge-cerise intense. 

Aldehyde cuminique, - En milieu chlorhydrique ou sulfurique, 
cet aldéhyde ne donne, avec l'huile de sésame, qu'une coloration 
orangé peu intense. 

* 
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En somme, l es  aldéhydes qu i .  fournissent avec. l 'huile ' de 
sésame des réactions très sensibles sont les suivants : parnozy- 
bnzzaldihyd~, nldF11,ytle anisique, aldéhyde protocatéchique, vanilline, 
pipéronal, aldChydecinnnmique. Puisviennent l'aldéhydesalicylique, 
l'aldéhyde benzoïque, I'orthonitrobenzaldéhyde, l a  paradiiriéthyl- 
aminobenzaldéhyde, qui  sont moins sensibles que les précédentes. 
Enfin, la niétanitrobenzaldéhyde, l'aldéhyde cuminique et la 
paranitrobenzaldéhyde sont bien moins sensibles encore. 

Les techniques qui  viennent d'êtreindiquées pour  les rkaclions 
de l'huile de sésame avec les aldéhydes aromatiques ne sont pas  
les seules. 11 se produit aussi de trbs jolies réactions en opérant  
sur l'extrait nlcoolique de l'huile obtenu par agilution decelle-ci avec 
son volume ouune partie de son volume d'alcwl fort. Si I'on mélangd 
l'huile avec de l'alcool à 950, ou d e  préférence avec de  l'alcool 
absolu, l'alcool, décpntéaprès uneagitation suffisante, donne, avec 
les aldkhydes arornatiques, en milieu chlorhydrique ou sulfuri- 
que. les mêmes réactions que l'huile elle-méme. L'intensité de  
ces dernières est d 'autant  plus  grande que le volume d'alcool 
erriploy6 a kt6 plus  petit p a r  rapport au  volume d'huile, que  le 
temps de contact avec I'huile a été plus prolongé (1) et  que I'al- 
cool lui-méine est plus  concentré. Les mêmes résultats se retrou- 
vent encore dans le cas de  la réaction au  furfurol. 

Lorsqu'on opère s u r  la solution alcoulique, il est préférable, 
pour ne pas avoir de  trouble, d'cniployer u n e  solution alcoolique 
d'AC\. En utilisant cetle technique. les colorations sont plus sta- 
bles qu'en opkrant avec I'huile elle-mérne,et I'on pourra peut-&Ire 
baser sur  cette manière d'opérer un procédé de dosage coloriiné- 
trique de l'huile de  sésame d a n s  ses niélanges. 

Pour préciser, voici quelques reactions oblenues avec l'extrait 
nlcooliqi~e d'huile de sisanie. 

Après avoir agité pendant un quart  d'heure de I'huile d e  
sésairie avec la moitié de son volurne d'alcool absolu, on dilue ce 
dernier au.dixième avec de l'alcool p u r  ; 1 cc. de cette dilution 
alcoolique + Occ.2 de  solution alcoolique d e  furfurol 5 2 p .  100 

10cc. d'HG1 donne une coloration rouge cerise trés intense. 
La solution alcoolique d'aldéhyde paraoxybenzoïque donne 

une coloration rouge-griiseille trbs intense. 
La solution alcoolique de vanilline donne u n e  coloration rou- 

. ge-violacé . 
.4vec l'aldéhyde benzoïque, on a une coloration orana6 p8le. 
En milieu sulfuriyue,  les mèmes réactions se produisent. 

(1) Lorsque I'huile elle-m8me a Bt6 soumise des extractions rbpétees & 
l'aide de l'alcool, ses réactions deviennent de moins en moins intenses. 
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On pouvait se demander si l'on ne rendrait pas plus sensibles 
les réactions de l'huile elle-rnéme avec le furfurol ou les aldéhy- 
des aromatiques, en efîecluant ces r6actions en milieu alcoolique, 
J'alcool intervenant alors pour faciliter la diffusion et la dissolu- 
tion des principes actifs de l'huile dans le milieu acide. Or des 
essais comparatifs faits avec IiCl en solution aqueuse et en solii- 
tion alcoolique ont montré que la solution alcoolique active seri- 
sihlement ,la réaction. 

Fonnposition des kliwohs et nature des onmpones 
eyanés qu'ils renfernienl, 

Par MM. X. ROC QUE^ et L. L i n .  

Au cours de recherches sur l'analyse des kirschs, et en parti- 
culier sur le dosage de l'acide cyanhydrique, nous avons eu l'oc- 
casion d'observer certaines anomalies qui nous ont conduits ti 

rechercher sous quelle forme cet acide existe dans cette liqueur 
spiritueuse. 

Nos recherches ont porté sur des kirschs authentiques de 
fabrication recente et de fabrication ancienne, ainsi que sur des 
solutions d'acide cyanhydrique dans l'alcool & 50°. 

Acide cyanhydrique. 

Nous avons suivi le mode opératoire suivant : les liquides mis 
en œuvre ont été distilles : 1-directement; 2 9 p r è s  une saponi- 

. fication effectuée en chauffant pendant une heure, au réfrig6- 
rant A reflux, Z litre de kirsch additionné d'un excbs de soude, 
puis, après refroidissement, acidifié légbrement avec l'acide 
phosphorique. 

La distillation, conduite toujours dans les mémes conditions 
- de.durée, nous a permis de recueillir 9 fractions de 200cc. ; dans 
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chacune de ces fractions, nous avons effectué le t i trage vol* 
métrique de l'acide cyanhydrique au nioyen d ' u ~ i e  solution de  
nitrate d'argent N/20, e n  operant en solution ammoniacale en 
présence de l'iodure d e  potassium. 

Kous donnons dans le tableau ci-dessous les résultats de  nos 
titrages en cc. de liqueur d'argent N/20, toute correction faite. 

Kirschs purs  B 50" 
Solutions 

1 0  Distillation directe. 

P Distillation aprbs saponification. 

Les chiffres de  ce talileau nous ont  permis de t racer  des cour- 
bes dans lesquelles nous avons port6 comme abscisses le numbro 
de la fraction e t  cnmme ordonnées le nombre correspondant des 
cc. de nitrate d'argent N/20. 

ne l'examen de  ces résultats nous croyons pouvoir déduire : 
1' Qu'une solution d'acide cyanhydrique dans l'alcool A 50" 

récente ou ancienne distille rapiderrienl selon une  courbe continue 
et que l'acide cyanhydrique passe intégralement dans  les 5 pre- 
mières fractions ; 

2"ue, dans  les kirschs vieux de 2 B 3 ans, la courbe d e  dis- 
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.bi]lation diffère %rés sensiblement de la courbe d'acide cyanhy- 
pdrique; elle s'abaisse jusque vers la 5" fraction, puis remonle el 
,passe par un maximum vers la 7Vraction,  pour redescendre 
ensuite jusqu'à la 9 e  fraction inclusivement; 

Kirsch. 

3"ue, dans des kirschs récemment distillés, la courhe différe 
de celle de l'acide cyanhydrique et aussi de celle des kirschs vieux. 
Les maxima observés dans ces derniers sont remplacEs par une 
partie de la courbe sensiblement parallèle ii l'axe des abscisses ; 
4' Qu'après saponification, la courbe de distillation se rappro- 

che de celle d'une solution d'acide cyanhydrique, sans toutefois 
lui btre corriplèterrierit semblable ; ~iéanrnoins la partie asceridante 
de la fin de la courbe disparaît complètement. 

Kous avons également constaté que les derniEres fractions de 
la distillation correspondant aux maxima des courbes ont une 
odeur particulitrc, rappelant ccllc de la farine de lin chauffëe 
avec de l'eau. On n'observe pas cette odeur après saponification, 
mais, dans ce cas, le liquide distillé renferme, aux moments cor- 
respondants, des matières grasses. 

En résumé, il nous parait nettement résulter de ces essais que 
l'acide cyanhydrique n'existe que partiellement h l'état libre 
dans les kirschs vieux de 2 3 ans  et qu'une portion notable de 
cet acide est en combinaison avec des dérivés gras. 

Nous nous proposons de poursuivre ces recherches, dans le 
but de déterminer la nature de ces combinaisons, ainsi que leur 
influence sur le vieillissement et la qualité des kirschs. 

B a r  one réaalion aolor&e de la a o l o p h a n e ,  
Par M. J .  SANS. 

Si, dans un tube à essai, on ajoute, & 1 ou 2cc. desulfate neutre 
de méthyle, une très petite quantité de colophane et si  l'on chauBe 
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légérement, a n  aperçoit une coloration passant p a r  le rose, le 
violet et le violet foncé, pour  disparaître s i  l'on augme.de 18 tein- 
pérature, en ne  laissant qu'une 1Cgh-e teinte brune. 

Cette rdaction est très caractéristique ; elle est plus simple que 
la réaction d'IIalphen, qui exige l'emploi de deux. solutions, et elle 
donne des colorations plus nettes que~ce l lesqu 'on  obtient en fai- 
sant la réaction de Lieliermann. 

Le sulfate neutre de rnéthyle donne la méme coloration rose, 
puis violette, avec les résinates et  les inatibres résineuses conte- 
nant de la colophane (geiiiirie, brai,  colle de résirie, etc.). Par 
contre, l'acide oléique, les acides gras e t  leurs savons ne donnent 
aucune coloration avec le sulfate de  niéthyle, et des traces de 
savon rhsineux ou rle colophane peuvent ainsi,  grilce à cette 
réaction, btre caractkrisées dans les savons ou dans leurs acides 
précipités. 

Nous avons appliqué cette rkaction il la plupart  dcs résines e t  
des gommes-résines. 

Les recherches auxquelles nous nous sommes livré nous ont 
permis de démontrer que le sulfate de méthyle, trés facilement 
snponifiahle par  l 'humidité rie l'air, renferme toujours des traces 
d'acide sulfurique libre et  que ces colorations sont dues & I'ac- 
tion de cet acide sulfurique sur  la matiére organique. 

Le sulfate neutre d'éthyle fournit avec la colophane la méme 
coloration. . . 

Cette réaction nous a permis de  caractériser la colophane, de 
la rechercher dans les savons et de  nous rendre compte du  degré 
de pureté des sulfates neutres d e  mCthyle et d'éthyle. 

(Travail exekuté au Laboratoire de chimie appliquée à l'industrie 
des risines institué à la Faculté des sciences de  1'UniversitC de  
Bordeaux). 

Par M M .  RBCAUD et FOLILLAXD ( 1 ) .  

Cet instrument permet de régler automatiqiiement et d 'une 
façon trés précise e t  facile la température de  tous les appareils 
(étuves, bains-marie, ctc.! chauffés par l'électricité. 

I I  existe deux formes de  ce rCgulateur: la foriiie 1 (fil; 1 )  est 
plus spécialement destinée a u x  appareils de  foriiie haute  ; I ~ L  
forme II (fig. 2), à ceux de forme basse (par  exemple bains- 

( I l  C d  appareil est construit par la maison Thurneysen ,  58, Fue Mon- 
sieur le Prince, Paris. 
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marie). Le tube B hydrogène est disposé dans le sens de la hau- 
leur dans le premiercas, horizontalement dans le second. 

Dans la forme 1 (fig. i), le régulateur se compose d'un tube de  
verre ABCD courbé en U .  La partie AB, ou ampoule, est large et 
a paroi mince ; la partie BCD est étroite et à paroi épaisse. A la 
partie inférieure de l'ampoule, est soudée une poche G ;  la paroi 
du tube est traversée par deux fils de platine, l'un recourbi: E, 
'a u t  re droit F . 

L'ainpoule contient de I'hydrogéne pur et sec, dont la pression 
fait équilibre à une colonne de mercure occupant la partie B U  
du tube. Au-dessus du niveau du mercure, dans la branche CD, 
il y a le vide barométrique. Lorsque le régulateur est vertical et 
à la température ordinaire ( l S o  par exemple), le niveau inférieur 
du mercure dans la branche BC est au-dessus du fil E. 

Le régulateur doit être suspendu dans l'étuve, de telle sorte 
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qu'il puisse osciller autour  d'un axe transversal.  Un mécanisme 
simple permet d'incliner Ic. r6giilatei1r e t  de le fixer dans  la posi- 
tion voulue. 

Les fils de platine E e t  F sont relies au  circuit électrique d'une 
façon difïérente, suivant que le régulateur est monté directement 
sur le courant de chauffe, ou s u r  une dkrivation du courant de 
chauffe actionnant un relais. Oans le premier cas, le f i l  de  chauffe 
et la colonne mercurielle du  régulateur sont disposés en série 
(fia. 3); le courant rie passe dans le  fil de chaurt'e que lorsqii'il y 

Fia. 3 .  Pig.  4 .  

a contact entre le f i l  E et le mercure : le régulateur interrompt 
et  retablit diveclentent le courant de  chauffe. Dans le second cas, il 
ne passe dans  le régul;iteur qu'un courant trés faible, qui 
actionne I'électro-aimant du  relais (cg. 4) ; c'est a u  niveau d u  
relais qu'est interrompu et rEtabli le courant de chauffe. 

Dans les deux cas, le fonctionnement du régulateur est identi- 
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que. Ce fonctionnenierit est expliqué par la figure 5 .  Cette figure 
se rapporte B la forme I I ;  1 et k représentent les deux fils de pla- 
t ine ;  le régulateur est suspendu de façon à pouvoir tourner 
autour  de  l'axe de  l'ampoule 0. 

Les variations du  niveau du  mercure dans la branchc bc (et par 
suite l'interruption e t  le rétablissement du  courant) ne  dépendent 
que  de  deux facteurs qu i  sont :  les i0 les variations de la tempé- 
ra tu re  de  I'hydrogéne; les deplacements de  la  colonne mereu- 
rielle produits p a r  l'inclinaison et le redressernent d u  tube cd sur 
la verticale. 

Fig. 5 .  

i 0  Suposons que, le régulateur étant mis en place daris le bain 
ou l'étuve, à la température du laboratoire (130 p a r  exemple), et 
la tige cd étant verticale, le niveau inférieur de la colonne d e  
mercure arr ive en x dans la partie ba du  tube (fig. 5). Le niveau 
supérieur est en y, au-dessous d u  renflement d, dans  lequel est le 
vide barométrique. On fait passer le courant.  Le bain ou l'étuve 
s'échauffe progressivement et I'arnpouleaussi. La pression del'hy- 
drogène e t  la différence de niveau de la  colonne mercurielle mg. 
mentent peu h peu. II arr ive un  moment où le niveau inférieur 
aftleure l a  pointe du f i l  de platine e, tandis que  le niveau supé- 
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rieur est dans l e ~ e n f l e m e n t .  Bientôt, le chauffage continuant,  le 
contact cesse brusquement entre le  mercure et le fil e, et  le cou- 
rant est interrompu (par  exemple à 70°).  L'ampoule commence 
alors à se refroidir; la pression de  l'hydrogène diin inue, le niveau 
inférieur du  mercure remonte un  peu, atteint de nouveau la 
pointe du fil 6 ,  e t  le c o u r a ~ i t  se  retablit. Dorénavant, il se  pro- 
duira des alternatives d'interruption et de refablissement du courant, 
qui seront subordonnées a u x  variations de  température du  gaz  
de  l'ampoble et qui  auront  pour effet de maintenir A u n  degré 
constant l a  température moyenne du bain ou de l'Etuvc, en u n  
poiut donné. Tant  que  l'inclinaison de la t ige  du régulateur n'est 
pas modifiee, cette temperature moyenne reste invariable et  
I'btuve est réglée B cette température. De par t  e t  d 'autre  de la  
température moyenne, il se produit des  oscillations thermi-  
ques entre u n  masimum et un  minimum. L'amplitude de ces oscil- 
lations est d 'autant  moindre q u e  le régulateur est plus  sensible. 
Si l'on interrompt le chauffage, le niveau inférieur du  mercure 
reiiiorit? peu peu e t  est en z à 15" Zursyu'on rhb l l t  le chuufluya, 
l e  courant est nutonintiquemeal interrompu a 70°. 

20 Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on incline la tige 
du régulateur, d e  façon à faire tourner l'ampoule autour de son 
axc, la température restant constante à 2 5 0 ,  par  exemple. Lorsque 
la tige cd était verticale, le hiveau iriférieur d u  rriercure était 
en 2;  ce niveau s'abaisse de plus en plus, à. mesure que l'incli- 
naison de la tige cd augmente. A un  moment donné, la surface 
du mercure allleure la pointe du  fil de-plat ine e. S i  l'on faisait 
alors passer le  courant,  il ne serait  pas  possible de  faire monter 
la ternp6rature du  bain ou de l'étuve au-dessus de 150. P a r  con- 
séquent, en inclinant In tige du riguluteur, on diminue la température 
de riglage et inversement. Il est clair que  la  température maxima 
est atteinte lorsque la  tige k t  verticale, e t  que pratiquement on 
obtient aisément la rkgulation à ùne temperature aiissi basse 
qu'on le dCsire. 

En faisant passer d u  mercure de la poche G (fig. 1) ou de I'am- 
poule o (fia. 2) dans le tube, ou inversement, on  bcarte beaucoup 
les limites de  fonctionnement du  régulateur. 

Les étincelles qui  se  produisent entre le  fil de platine et le mer- 
cure h chaque interruption n'ont aucun inconvénient dans le cas  
du courant allernatir ne dépassant pas une intensité de 0,75 ou 
2 ampère. Dans le cas du  courant continu, ménie lorsque l'inten- 
sité n'est que  de  quelques dixiémes, les étincelles deviennent d e  
véritables arcs qui mettraient rapidement le régulateur hors  
d'usage: un relais est alors indispensable. 
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Ce régulateur est parfaitement transportable.; mais avant de 
l'installer dans un appareil de chauffage, il faut avoir soin de 
chasser cornplèternent le gaz du tuhe C D  (fig. 2 )  par des manmu- 
vres d'inclinaison et de redressement successifs, de façon que, 
lorsque le tube CD est finalement redressé, il y ait, l'extré- 
mité 11, le vide barométrique ; on fait ensuite passer un peu d e  
riiercure dans la poche G, si l'instrument doit fonctionner à une 
tempkrature relativement basse (par exemple de 25O à 45") ; enfin, 
on installe le régulateur dans la position verticale 

Pour régler la température, il suffit, lorsque le degré de cha- 
leur voulu est atteint, d'incliner le rEgulnteur, jusqu'h ce que le 
courant cesse de passer. 

L'appareil une fois reglé, on peut interrompre et rétablir le 
courant de chauffage indéfiniment, suivant les besoins : la tem- 
pérature se rétahlit automatiquement au mérne degré. 

En cas de transport ou même de simple déplacement de l'ap- 
pareil (étuve, etc.), il faut twjours  s'assurer qu'il n'es1 pas pus(! 
de gaz dans le tube CD, et au besoin chasser de nouveau ce gaz. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRAAÇAISLS 

IUhmtioo microchimique de I'rrrseuic . - M .  1)EKI- 
GÈS (Comptes rendus de l'Académie des sciences du 26 octobre 2908). 
- Nous avons publié dans ce Recueil (1909, p .  49j, l'analyse d'un 
article de hl. Denigès indiquant le moyen de caractériser I'arse- 
nic par des réactions microchimiques ; ce procédé consiste arne- 
ner l'arsenic i l'&nt d'acide nrsénique et Ii. faireintervenir dnsuitc 
l'action du nitrate d'argent acktiqueou ammoniacal, oii bien celle 
de la mixture magntkienne, ou encore celle du nitrate mercu- 
reux. Les détails donnés par M. Denigès dans cet article visaient 
simplement l'emploi du nitrate d'argent et dc la rriixture magné- 
sienne. Il complète son travail e n  montrant le moyen d'opirt:r 
avec le nitratemercureux . 

Le réactif au nitrale mercureux est prépare en triturant 10 gr. 
de nitrate niercureux cristallis6 avec 10 cc. d'Az03H (D = 1,39) 
et ajoutant LOO cc. d'eau distilliie. 

Pour faire la rthctiori, or1 corrimerice par trarisforrrier le pro- 
duit arsenical en une solution aqueuse ou hydronitrique d'acide 
arsénique ; on dépose une gouttelette de cette solution sur une 
1;iirie de verre, et l'on évapore à une douce chaleur, en suikant 
la technique indiquée précédemment (2909, p .  19);  on dGpose 
sur le résidu une goutte d'ammoniaque, et  l'on h a p o r e  de nou- 
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veau ; lorsque le résidu est refroidi, on dépose à son centre une 
gouttelettr de réactif nitro-rnerciireux, en évitant que la goutte- 
lette dépasse les limites du résidu et en ayant soin que le ménis- 
que soit peu Clevé ; après un contact de 2 minutes, on étale la 
aouttelette avec la pointe d'un agitateur de verre, en prenant la 
précaution de ne pas rager la lame de verre ; après avoir fait 20 à 
30 tours avec l'agitateur, on attend encore pendant 2 minutes ; 
puis on porte IaJarne au microscope, sans la recouvrir, sous un 
grossissement de 40 B 50 diamètres, puis de 100 à 2XJ diamètres. 
En cas de présence de l'arsenic, on observe des macles épaisses et 
des cristallites souvent disposés en double éventail et de  teinte 
jaune-brunâtre, des groupements se présentant sous l'aspect de  
tables presque incolores dont les extrémités sont arrondies. 

Lorsque le résidu est très faible, il est nécessaire d'employer 
une tr&s petite quantité de réactif nitro-mercureux, qu'on prend 
alors avec I'extrémitC très effilée d'un agitateur de verre. 

L'observation de tous ces détails est indispensable pour la  
rkussite de l'opération. 

Noovelle réaotlon du  naphtol or. - hl. DANE (Union 
pharmaceutiyue, janvier 1909). - Lorsqu'on traite quelques cen- 
tigr. de naphtol a ou d'un rné lnge  de naphtols par quelques 
gouttcs de lessivc dc soude ou de potasse, afin de dissoudre le 
naphtol, et qu'on ajoute quelques gouttes d'aldéhyde formique, 
il se produit à froid après quelques instants, à chaud immédiate- 
nient, une réaction colorée, d'abord en cert ,  puis rapidement en 
bleu ct bleu foncE. Si la réaction est abandonnée à l'air libre, il y 
a insolubilisûtion d'un produit brun. qui paraît être le résultat 
de la condensation des deux composants. 

Avec le naphtol p,  on n'obtient rien de semblable dans ces con- 
ditions ; après quelques mois de contact cepcnd;tnt, on a un  
commencement d'insolubilisation, mais ln réaction colorée n'existe 
pas, ce qui permet toujours de s'assurer si un nophtu1 coritienl d u  
naphtol ci. Elle est donc caractéristique du naphtol z, mais elle 
est aussi caractéristisque de l'aldéhyde formique, l'aldéhyde 
éthylique ne la donnant pas. J e  dois faire observer à ce sujet 
que les solutions trop étendues d'aldéhyde formique donnent 
une réaction paresseuse et ne la donnent quelquefois pas : on 
devra donc distiller dans le cas où l'on aurait i rechercher des 
traces de formol. 

Cette réaction débute à la surface du liquide, sous la forme 
d'un anneau bleuté émettant vers le fond du tube des rarnifica- 
tions en zig-zag. J'ai recherché si la présence de l'oxjgène était 
nécessaire ; après avoir debarrassé le naphtol sodique des traces 
d'air par lin chauffage, je l'ai recouvert d'une couche de 5 cc. 
d'huile de vaselirie, et, avec une pipette, j'ai iritroduit une solu- 
tion tt 4 p. 200 de formaldChyde. 
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La réaction s'est produite comme précédemment, en commen- 
çant toujours par 1; surface de séparation des deux liquides, et 
ellea continu6 à gagner le fond du tube jusqu'à coloration bleu 
foncé, rouge-violacé par transpare~ice à la lurniére. Ici, la poly- 
mérisation ayant lieu à l'abri de l'air, le produit insolubilisé 
reste bleu. 

nome*c. d m  éthers d a n s  le* vina. ?- L ,  CHELLE 
(Thése soutenue la Faculté de medecine et de pharmacie de Bor- 
deaux). - L'auteur examine dans ce travail les différentes 
méthodes qui permettent de doser les Bthers dons les vins, soit 
la méthode théorique de Berthelot, soit les proc6dés pratiques de 
Gayon ou de Hubert. 

Le but de l'auteur, en étudiant ces methodes, était de  voir 
dans quelle mesure elles sont applicables l'analyse des 
vins destinés à la production des eaux-de-vie. On sait que le 
commerce exige, principalement pour lés eoux-de-vie destinées A 
l'exportation en .4nglet,erre, une proportion minimum d'éthers. 
11 y a donc un int6rEt pratique pour le distillateur & pouvoir 
déterminer quelle est la proportion d'éthers que donnera un vin 
qu'il met en euvre.  

En ce qni concerne le dosage dcs 6thers volatils totaux dans 
les vins, lauleur montre les inconvénients des méthodes par dis- 
tillations opérées successivement en reprenant les résidus par 
l'alcool 5 50° ou par l'eau ; ce mode de dosage est à rejeter. L'auteur 
a 6tudiC une méthode de distillation dans le vide A siccité, qui 
est plus simple et plus rapide que la précédente et qui donne de 
bons résultats; c'est ce procédé qu'il préconise pour doser 
la totalité des Cthers volatils dans les vins destinés B la dis- 
tillerie. 

Autre chose est de savoir la quantité plus ou moins grande 
d'kthers qu'un vin peut contenir et de connaître la quantité 
d'kthers qu'on peut qualifier d'utiles au distillateur. Cette quan- 
tit6 utile n'est qu'une fraction de la précédenle, et cette fraction 
peut varier dans de grandes limites (28 à 84 p .  100) ; il y a donc 
lieu, pour la déterminer, d'ef'fectuer un dosage spécial, en sui- 
vant un mode opératoire approprié. Ce mode opératoire consiste 
à optirer en petit la distillation telle qu'on la pratique industriel- 
lement, soit par le procédé charentais, soit par le procédé de I'.4r- 
magnac. 
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Point d'ébollltlon des métaux, par la méthode de 
Moissan. - M. O .  P. WATTS (I'rnns. of amer. electr. Soc.. 
2907, p .  24.4) .  - L'auteur, revoyant les t ravaux de  Moissan sur  
ce sujet, donne le  classement suivant des metaux au  point de 
vue de leur m oint d'bbullition. Les chiffres ne sont que  de simples 
indications, le classement seul étant rigoureux. 

Zinc.  . . . 
Cadmium . 
Plomb. . . 
Argent. . . 
Cuivre. . . 
Etain . . . 
Manganese. 
Nickel. . . 
Chrome . . 

F e r .  . . . 
Platine . . 

Titane. . . 
Rhodium . 
Ruthhium . 
Or. . . . . 
Palladium . 
Iridium . . 
Osmium.  . 
Uranium. . 
Molybdène. 
Tungstène . 

I)étrtrmlnatlon éleatrolgtlque rapide (Pilectrodes 
rotatives) de l'or, de I'etain, d e  l'argent. do palla- 
diomet dn rhadiom. - R I .  W.4 .  W11JA[Ab1S ( h u m .  of 
Franklin Institd, 1909, p. 284). - M .  J .  R .  Wittirow a étudi6 la 
précipitation é lec t r~ ly t ique  de l'or, du chlorure d'or en présence 
du cyanure de  potassium ou du  sulfure d e  sodium et en employant 
l'appareil d'lngham. Les dépôts obtenus etaient d'un beau jaune 
et formés d'aiguilles microscopiques très adhérentes. 

Nu- Quantités Cyanure Dilut,iori meros d'or. de K. 
---- 

80 cc. 
80 cc. 
80 cc. 
80 cc. 
80 cc. 
80 cc. 

A rn- 
péres 

Poids 
d'or 

ddpose 
. -  

O 2746 
O .  W O t i  
O .  2720 

Volts 

Voici u n e  au t re  série d'expkriences faites p a r  $1. Withrow e n  
employant O s r .5  d'or : 

Temps 
eu rui- 
nutes 
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La précipitation est donc cornpléte en 1 0  t i  1 2  minutes. L'ex- 
périence n 3  montre l'influence d'une quantitk rnoiridre dc cya- 
n u r e ;  il se  forme sur  l'anode un  16ger dépût floconneux jaune, 
soluble dans  HCI. 

W i t h r o w  a obtenu de bons rbsultats en remplaçant le cyanure 
d c  potassinm par  le sulfure de  sodium, mais, dans ce cas, il est 
nkessa i re  de rnellre d'abord le sulfure dans  le vase et d'y verser 
ensuite le chlorure d'or lo rsque  l'anode est en rnciuvernent. 

Dderrnintztion de l 'éhin. - L. Witrner emploie le sulfure d'airi- 
inoriiuni cornme électrolyte. On versele sulfure dans le vase élec- 
trolytique, puis le  sel d'étain, e t  l'on étend à 100cc. avec de 
l'eau ; le dépôt est lave à l'eau, à l'alcool e t  à l'éther ; les résul- 
tats ci-dessous ont kt6 obtenus avec du chlorure stiinnique 
(Ogr.5 d'étain),  l'anode faisant 350 & 400 révolutions p a r  seconde. 
~ e - d é ~ b t  obtenu était gris et cristallin 

Tcinps 
:n minute: 

30 
30 
3 0 
20 
2 
3 

Nume- 
ros 

I 
2 
3 
4 
5 
Fi 

Poids d'étain 
deposé 

Avec un dépbt supérieur h 2 gr .  d'btain, les  résultats obtenus 
sont t rop  élevés. 

Witrner a électrolysé des soliilions d'&in de  richesse varia- 
ble et n'a pas trouvé de  surcharge pour  d e s  dépdts inférieurs à 
0 gr.8. Il conclut qu'en employant des  anodes rotatives, du sul- 
frire d'arnrrioniiirn cornme électrolyte, I'htain peut  et[-e dosé rapi- 
denieril. Le dépôtcst plus  rapide en chauffant l'électrolyte, mais 
l a  présence de  polysulfures doit &tre évitée, car  ils exercent une 
influence retardatrice. 

Miss Julia Laugness emploie u n e  nouvelle anode consistant en 
un couvercle de  platine d e  7 centirn. d e  diamCtre et 3 centim. de 

Volts 

7.5 
8.0 
9 .0  
9 .0  
9 .0  
9.0 

Quantite 
de sulfure 

25 
25 
20 
20 
20 
20 

, 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
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profondeur, percé de dix ouvertures de  I centim.8 de longueur e t  
O centiïn.5 de largeur. Le fond est aussi pcrcc' d'un trou de  
I ceritim.3 de diamiitre. Cette anode assure ainsi la circulalion 
facile du liquide. 

Le volume de l'électrolyte n'excède pas 6 5  cc. 
Miss Julia Laugness a étudié l a  determination de différents 

metaux avec celte anode. 
Determinutron dzi c u i w ~ .  - Avec un courant de  17 arnpéres et 

6 volts, O gr.4.824 de cuivre on t  été déposés en 6 minutes;  ln 
solution contenait 0 gr.4967 de cuivre. 

Détermination de 2'argent. - Ce rnétal etait précipité d'une 
solution de nitrate, redissous d a n s  le cyanure d e  polassiurri avec 
u n  excès de 2 gr. de ce sel, l'électrolyte étant dilué, chauffé pres- 
que à l'ébullition et électrolysé. 

Avec l'anode d'Exner (spirale de  plat,ine), la prkipi tat ion était 
complèteen 20 rriinutes; avec l a  nouvelle anode, en 1 à 4 rriinutes. 

Déteminatwn du palladium. - L'électrolyte était  une solution 
de chloropnlladate d'ammonium d a n s  AzI13, 1Occ. contenant 
O gr.268 de pallndiurn. On employait 20r.c. de solution addition- 
nés de 30 cc. d':MI3 bouillürile; le lout  était dilue & G O  cc. avec 
de l'eau bouillante. 

Numéros 

1 
2 
3 

Ampbres Volts 

Détermination du rhodium. - Le rhodium se  dkpose particulié- 
rernent hien, en employant le chlorure double de  rhodium et de 
sodium (Ka2RtiC16), auquel on u,joute quelques gouttes d e  SO'H9. 

P .  T. 

Temps 
:n minutes 

Dosage des sulfooyanmres, ferrocyanores, etc., 
dann les nolotionm cyanor&ers ale cuivre. - hl .  GREEN 
(Inst. o f  Min. and Metal1ur.y.y 1908, p. 1) .  - Les solutions cya-  

LJoids de palladium 
trouvé. 

nurkes provenant d u  traitement p a r  cyanurat ion des minerais 
d'or ou d'argent contiennent toujours d u  cuivre, ce qu i  compli- 
que le dosage des sulfo et ferrocyanures, car les cyanures dou- 
bles cuivreux e t  cuivrique exercent une action réductrice s u r  le 
permanganate de polasçe en milieu acide, avec précipitation des 
sels correspondants. 

Pour éviter ces ennuis, l 'auteur indique la méthode suivante, 
pour l'application de  laquelle il emploie les solutions titrCes ci- 
après inentioririées : 
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4 9 o l u t i o n  de  nitrate d'argent à 13gr.5 AgAzOS p. 2.000; 
2" de bichlorure de  mercure S 20gr.487 HaCl1 

p . i .000 ;  
3" N/10depermanganatede potassiiimA3,18 p.2 000; 
4" de sulfocyariure B peu près correspondarite au  per- 

mangana te ;  . 
Ijo - de  sulfate de  zinc (ZnS047H'O) à 20 p. 100 ; 
60 -- N/10 de ferrocyanure de potassium à 42 gr. 

p. i .O00 ; 

1. - On prend 10 cc. d e  solution ; on ajoute un  petit cristal 
d'iodure de potassium et  un  peu de  solution de  soude, et l'on 
tit,re avec le nitrate d'argent jusqu'k coloration jaune perma- 
nente. Ce résultat a représente le cyanure de  potassium équiva- 
l an t  au  cyaniire. alcalin, plns le cyaniire de zinc e t  de  potassium. 

II. - On dissout uri petit crisial d'iodure de potassium dans 
quelques cc. d'eau; on ajoute 5 cc. d e  solution d e  ferrocyanure 
de  potassium et un  peu de bicarbonate de soude ; on  verse ensuite 
de  la solution de bichlorure d e  mercure, jusqu'à précipité rouge 
permanent;  on ajoute 20cc. de  la solution du cyanure ?i analyser, 
e t  l'on titrc ensuite avec le  bichlorure jusqu'à coloration rouge 
perrnnnerite. Ce résultat b représente le cyanure de  potnssiurii 
équ;valarit a u  cyanure alcalin' plus le cyanurede zinc et de potas- 
s ium, plus le cyanure cuivreux e t  de potassium, plus  trois quarts 
d u  cyanure cuivrique ~t de  potassium. 
Hcmurque. - S'il y a de l'argent, il se produit une coloration 

plus ou rrioiris ,jaune-orari$, avant  la firi de l'essai. S'il y a une 
forte proportion d'argent, le pourcentage de cyanure combiné à 
ce niétal doit être calculé e t  déduit d u  rksult,at. 

III. - On prend IOcc. d l  solution ; on ajoute 20cc. de sulfo- 
cyanure et  5cc. de solution de sulfate de z i n c ;  on titre avec la 
solution rriercurique jusqu'k coloration jaune pale perrri:mente. 

Ce r6sultat c représente le cyanure d e  potassium équivalant au 
cyariure alcalin, plus le cyanure de  zinc el d e  polassiurn, plus la 
moitié d u  cyanure cuivrique e t  de potassium. 

1V. -On acidifie fortement par  SO*II9Occ d'eau, et on laisse 
refroidir ;  on ajoute 10cc. d e  permanganate de potassium, ct 
l'on titre avec la solution de  cyanure. En présence du  sulfo ou du 
ferrocyanure de  potassiuni, à la fin de  lari:action, la coloration 
rose d u  permanganate disparaît  e t  devient brunlltre ou jnune-ver- 
dâlre. On calcule le  pouvoir réducteur de  IOcc. en fonction du 
permanganate d e  potassium. 

IOcc. de solution réduisent d cc. de permanganate;  ce résultat 
donne le total de permanganate rkduit p a r  le sulfo plus le ferro- 
cyanure,  plus tout le cuivre. 

Remtcrqne. - On admet  que la  liqueur ne renferme aucune 
au t re  substance oxydable (sulfures, matikres organjqiies), qui 
devrait sans cela étre  éliminée ou déterminée k p a r t . ,  
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V. - A 25cc. d e  la solution, on ajoute 5cc. de solution de fer- 
rocyanure de potassium; on acidifie p a r  SO'IIa, puis on verse 
Scc. de solution d e  sulfate de  zinc ; on complète 50 ce. ; on agite 
et l'on filtre; on titre 20cc. d e  la solution filtrée avec le perman- 
ganate de potassium. Ce résultat e donne le permanganate 
réduit par  le sulfocyanure seul.  On a donc les résultats sui- 
vants : 

a 
Cyanure double alcalin et de zinc en KCAz = - p. 100. 

1 O 
c - a  

Cyanure double cuivrique en KCAz = - p.100. 
5 
a +VI - 3c 

Cyanure double cuivreux en KCAz = p.100. 
20 

Sulfocyanure dc potassium KSCAz = e X0,0162 p.100. 

Ferrocyanure de potassium : 
2 6 - a - c  

KbPe(CAz)WIPO = - e )  0,422 p.400. 

Cuivre total 

Damuge électrolytlyne de l'&tain. - M .  N .  PUSCHIN 
(Journ. Soc. phys. chim. Russe, d'après J o u d  of Franklin Institut, 
2908, p. B i ) .  - 13eparalion de l'étain, du fer et du rnan.pnèse. -- 
Les oHa~ates de  protoxyde de  fer et de  manganè&e, comme ceux 
de nickel et de  cobalt, sont difficilement solubles d a n s  les solu- 
tions acidifiées p a r  l'acide oxalique, e t  i ls précipitent en jaune 
clair ou blanchâtre d a n s  les solutions chauffées presque à I'ébul- 
lition Dans ces conditions. avec u n  courant de 3.2 B 4.2 
volts e t  2,"a 4 ampères, aucun de  ces métaux ne se précipite 
h la cathode. Il  est donc facile de précipiter l'étain en solution 
d'acide oxalique (méthode Classen) en présence de sels ferreux ou 
de sels de manganhse. 

11 ri'en est p s  de rrièrrie pour les sels ferriques, ces derniers se 
dkornposant sous I'irifluence du courant e n  sel de  protoxyde 
insoluble dans l'acide oxalique ct se précipitant, pa rhe l le ien t  
au fond du  vase, partiellement sur  la cathode, qu'il  enrohe en 
gènant ainsi la précipitation régulière de l'étain. 

En ce qui concerne le manganése; e n  présence d'une quantite 
suffisante d'acide oxalique, si la tension du courant ne dépasse 
pas 3 volts e t  s i  la densit.6 n'est pas  t rop P.levée (3 à 4 arnp. 
par décimètre carré),  il ne se  dépose li la cathode, ni sous forme 
de métal n i  sous forme d'oxalate insoluble, ce qui  perrriet une  
bonne separation de  l'étain. . , 
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20 Séparation de 19étai7a et du c b o m e .  - Ilans une solution aci- 
difiée par  l'acide oxaliqiie, le chrome ne se dépose pas. 

Environ 53r. dc chromc ont ét,é dissous d a n s  liCl et en pr i-  
sence du  brome. Corrime dans les précédentes expérienws, Id 
solution a été presque rieutralisée p a r  h H 3 ,  11uis on a a,joiiLé 
25 cc. de solution d'oxalate d'ammonium saturée à froid et 100cc. 
d'une solution d'acide oxnlique également saturée à froid ; le 
liquide a nt& ensuite électrolysé avec un  m u r a n t  de 2.9 k 5 volts 
e t  4,8 B 9 , 2  arripérzs par décirnétre carré de cathode. Deux dosa- 
ges ainsi exécutés ont donné des résultats absolument concor- 
dants ,  sans aucun dépdt de chrome à la cathode. Trois expé- 
riences ont été ensuite fsites en prCsence de l'étain. 

Quantites Voltage Ampérage RBsultat trouve 
- - - - 

I l  
Etain . . O gr. 5518 
Chrome . O 5800 $3 1 , 2  Sn = 0,5505 

Etain . . O 5090 
j Chrome . O 5000 ''O 5 Sn - 0,5089 

Electrodo r»tat ive  pour mua- 
l y m n  éleettmo-chitniqucs ( I d .  quim. 
suivant Electro. Z e i t . ,  1908, p. 1 f 7). - 
L a  cathode (voir figure ci-contre) est 
constituée p a r  une spirale de platine 
iridi6 (20 p. 100 d'iridium) dont la sur- 
face est depolie au  sable. 

L a  surface active est d'environ 23 cent. 
carrés. * 

Le fil anodique forme deux ou trois 
spirales d'un diarnktre approchant de 
celui du récipient, lequel est ferrnC par 
u n  entonnoir cylindrique B robinet. 

Pour  certaines opkrations, la spirale 
de platine peul être remplacée 'par  urie 
spirale d e  nickel, de  cuivre, de  zinc ou 
de fer. Y 1'. T .  

IBétcrminntlon vo lamél~ ' ique  
du n i c k r l .  - 31. C .  RI. JOHNSON ( InJ .  
Chim., 2908, p .  133). - l in dissout 
l'acier dans IICI ; -on peroxyde piir 
AzO'11; on ajoute SO'II' et l'acide citri- 
que,  e t  l'on ;end alcalin. Le citrate de  

fer alcalin, obtenu dans la proportiori de  I gr. de fer pour 
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12 gr. d'acide citrique, donne une solution jaune-verd%t,re bril- 
lante dans les aciers au  nickel pur .  A la solution froide on 
ajoute 2cc. de  solution d'iodure de potassium à 2 0 p .  200 et  une 
solution titrée de  nitrato d'argent, qui produit u n  prkcipiti: 
blanc. On Goute alors di1 cyanure dc, potassium titr6, en agitant, 
jusqu'à ce que l'iodure d'argenl soit totalement dissous. Il se 
forme d'abord u n  cyanure double d e  nickel et de potassium : 

Ni(AzOS)= f 4CAz = N ~ ( C A Z ) ~ ~ C A Z K  + 2KAz03, 

puis un cyanure d'argent: 

AgAz03 f 2KCAz = AgCAz. KCAx $ KAz03. 
P.  T .  

Analyse des silicates. - M. E. DRECIISEL (Revue des mat. 
de constvuc., 2908, p. 247). - L'auteur, d a n s  l'analyse ordinaire 
des silicates, attire-l'attention s u r  les points suivants : 

lo II est prouve que HC1 donne naissance, au  contact de  l'acide 
silicique, à un  acide chlorhydrosilicique, stable à t lOO et solu- 
ble dans l'eau avec décomposition. I l  faut donc évaporer plu- 
sieurs fois en présence d'eau scule ; 

2\Azlis employ6e con tient généralement CO2, lequel entraîne 
lin peu de chaux  dans  le précipité d e  fer et d'alumine. Il faut 
donc employer ~ ~ W d i s t i l l é e  s u i  la chaux  ; 

3 O  Après séparation de la chaux,  évaporer le filtratum conte- 
nant la magnésie, puis  le calciner pour  chasser les sels arnmo- 
riiacaux ; reprendre p a r  IlCl dtendu ; rendre arrinioniacal et filtrer 
le peu dlalumine qui a pu étre entraine. Continuer comme de  
coutume. 

P. T. 

Dns~pe du fcr dans les niatlères réfr~etaires. - 
31. STORMER (Tonindzcs-Leitun.q, 1908, p. 1609). - L'auteur a 
dos6 le fer contenu dans des k n o l i ~ s  p a r  diverses methodes : pon- 
dkralement, au permanganate d e  potasse, Ii 1'hyposiilfit.e de 
soude (de la solulion éLhErée) ; poridérale~neril, su r  le résidu de  
la solution éthérée, au chlorure stanneux s u r  la solution éthkrée. 

Sur deux kaolins dc richcsse ciifferente on a obtenu : 

Analyse ponderale. . . . . . . . . 0,75 p.100 Fe*Oa 1,8iip.i00 
Titrage au permanganate. . . . . . O.fi7 II » 1,77 N 

N a l'hyposulfite. . . . . . 0,66 )I I )  1,54 )) 

Analyse pondérale (solut. éther) . . 0,69 1) » 1,6k s 

Titrage au chlorure stanneux de la 
solution éthérée. . . . . . . . . . 1,73 ( 9 )  » 4,17 1B 

P. 1'. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A r g o n  retiré de I'ak au moyen du carbure de enl- 
edoimi. - MM. PISCHER et RIKGE(Naturu;iss. Rundschau, 1908, 
no 30). -En chauffant l'air avec du carbure de calcium vers 8000, 
I'oxygéne et l'azote sont fixes; il se forme de la cyanarriide calci- 
que, et l'argon n'est pas attaqué. Il se forme en même temps de 
l'acide carhonique, de l'hydrogène et des hydrocarbures, qui 
constituent des impuretés dont on débarrasse l'argon en faisant 
traverser le gaz sur de l'oxyde de cuivre chauffé au rouge, puis 
sur un alcali, sur SO'IIe et sur l'anhydride phosphorique. L'ar- 
gnn ainsi obtenu est pur et ne contient pas plus de O , l  p. 100 
d'azote. 

Permanganate de potassium. - M. B. COTjLJTT (Phnr- 
rnace~tical Journal, 1908, I I ,  p. 7 2 4 ) .  - La stabilité des solutions 
titrées de permanganate de potassium a toujours été contestée. 
II est cependant certain que les solutions décinormales se conser- 
vent sans altCration pendant plus d'une année. Une solution pré- 
parée le 18 mars 1905 et titrée le 12 mai suivant prbsentait le 
même titre le 22 mai 1906. 

A. 1). , 

Solution ineolore de potause alcoollqoe. - M. A .  
ILILLA (Pharniaceuticd Journal, 1908, II, p. 516). - Afin d'obte- 
nir une solution alcoolique de potasse qui soit incolore. i l  siiflit, 
de dissoudre B froid30gr. de  potasse pure dans un litre d'alcool ;1 

25" ; on décante la solution limpide, et le flacon est placé sur 
une fenétre A la lumière diffuse. La décoloration est rapide et 
persiste tant que le flacon reste exposé à la lumière. , 

A .  n. 

Différeneiatlon den soies artificielles - M .  C.  
SCIIWALBE (Fnrber Zeitung, 1907, p. 273). - L'auteur utilise 
deux rkactifs : la liqueur de Fehling ct une solution d'iode dans 
le chlorure de zinc (2Ogr. de %nCI2 dans 20cc. d'eau additionnks 
de 2 gr. de KI  et de O gr.  1 d'iode dissous dans 5 cc. d'eau). 

+ En chauffant Ogr. 2 dc soie avec Scc. de liqueur de Fehling ~ I I  

h in-marie pendant 10 minutes et additiorlnant d'eau le liquide, 
on a, avec la soie Chardonnet, une coloration verte ; avec la 
soie Pauly ou viscose une coloration bleue. Sur la soie Char-  
donnet, il y a dépbt d'oxydule de cuivre. 

Pour diffkr-encier les soies l'auly et. viscose, or1 en traite deux 
quantités Egales par la liqueur iodo-zinciquc ; or1 reverse rapidc- 
ment l'excés de liqueur, et l'on ajoute de l'eau sur la suie jusqu'i 
ce qu'elle soit incolore. La soie l'auly s'est peu colorke et perd au  
lavage sa failde coloration. La soie viscose conserve longtemps 
sa coloration vert-bleu8ti.e. 

P. T. 
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Ueyen de dlmt.iogoer le mlel naturel d o  mlel mi - t l -  
Uciel. - M .  UTZ (Zeitsch. f .  nngew. Chemie, 2907, p. 993). - 
L'auteur emploie le réactif de Ley pour distinguer le miel natu- 
rel du miel artificiel, ou les mélanges de miel naturel avec des 
miels artificiels. 

Le réactif de Ley n'est autre chose qu'une solution arnmo- 
niacale d'oxyde d'argent prkcipité, obtenu en traitant par la 
soude une solution de nitrate d'argent ; ce réactif doit ètre con - 
serve h l'abri de la lumière. 

Pour s'en servir, on fait dissoudre le miel dans deux parties 
d'eau ; on filtre ; on prend dans un tube 5 cc. du filtratum, qu'an 
additionue de 5 gouttes de réactif; on rnélange ; on ferme le tube 
avec un tampon de coton ; on plonge le tube, maintenu dans 
l'obscurité, dans un bain-marie bouillant; au bout de 5 minutes, 
on l'en retire. Les miels naturels prksentent une couleur sorrihre 
et sont fluorescents par réflexion, non par transparence. Si l'on 
agite, le mélange devient rouge-brun et translucide et laisse sur 
la paroi du verre un  dépôt brun-verdktre ou jaune-verdbtre. 
Les miels artificiels, traités de la même façon, donnent un 
mélange opaque, de couleur brune allant jusqu'au noir, et l'on 
n'observe pas de dépôt jaune-verdgtre sur le verre du tube. 

Ce proc$dk est empirique et ne suffirait pas pour qu'on puisse 
affirmer qu'un miel est naturel, parce qu'il donne quelquefois des 
résultats négatifs avec des miels purs, mais il peut servir à titre 
d'indication. II permet de reconnaître des miels additionnés de 
25 à 30 p. 100 de miel artificiel. 

VaniIllue et conmnrPiic. -M.  .l. KAHN (rlmerican Drug- 
gist, 1908, p. 5). - Les réactions suivantes permettent de distin- 
guer la vanilline de la coumarine : 

l n  La solution aqueuse de vanilline donne, avec le chlorure fer- 
rique. une coloration bleue ; à I'ébullitiou, la couleur devient 
brune, et, par refroidissement, on obtient un  préciPitt? blanc de 
dihydrovanilline ; 

2 0  Ogr.l de vanilline, dissoute dans I cc. d'acide acktique, 
donne, après addition de 1 cc. de SOsH', une coloration bleu-ver- 
dâtre ; 

3 0  0gr.l de vanilline, dissoute dans 1 cc. d'alcool, donne, après 
addition de 1 cc. de S0411z, une coloration verte, qui devient rouge 
vineux foncé chaud, puis violette. 

La coumarine, sourilise 3i ces trois réactions, ne donne aucune 
coloration. 

A. D. 

Titrage d a  eaoutehouc. - M .  T .  BUDDE (Apotheker 
Zeit., 1908, p. 314). - L'auteur indique une méthode de  titrage 
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d u  caoutchouc non vulcanisé, et une  au t re  pour le caoutchouc 
vulcanis6 k froid; il donnera ultiirieurement un procCdB de  
t,itrage du  caoutctiouc v u l c ~ n i s 6  A chaud.  

Cuoulchouc non ~~ulcanisé. - On prend Z gr. du caoutchoiic a 
essayer, qu'on dissout & l'aide du  t6trachlorure de carbone dans 
un  matras  jauge de  100 cc. ; après dissolution, on complète le 
volunie ; on prend u n  voluine donne d u  liquide, qu'on filtre sur 
le coton de verre s'il es t  trouble ; on amène le fil tratuin au  voluine 
de 50 cc. ; on ajoute 50 cc. d 'une solution de 18 gr. de brome dans 
1 litre de  tétrachlorure d e  carbone (on njoute h celte solution 
1 gr  d'iode. qui sert à faciliter la f i x a t i o r ~ ~ d u  brome);  on agite; i l  
se forme du caoutchouc tétrahromé, qu i  tombe au  fond du vase; 
nu bout d 'une  demi-heure, on ajoute 30cc. d'alcool absolu, qui 
insolubilise le caoutchouc tétrabromé et qui facilite la filtration ; 
le caoutchouc tétrabrornk est rkuni s u r  un filtre taré, 1 a ~ . t  -: avec 
un  mélange de 2 parties de  tétrachlorure de carbone et de 1 par- 
tie d'alcool absolu, puis  avec l'alcool absolu seul ; il est séché et 
pesk. 456 gr .  de  caoutchouc tétrnbromé correspondcnt k 136 gr. 
d e  caoiitchouc pur .  

Cnoz~tcl~ouc vulcani,ré à f7,oid. - Dans le caoutchouc vuIcani&, 
une partie du  caoutchouc a 6chappé B l'action du  soufre; si l'on 
traite le caoutchouc par  la solution dc brome, la portion non 
viilcariisCr: se transforirie en cnniit.choiic tét,rahrorri6, et la partie 
T. ulcanisee pilsse B l'étal. de caouichouc tétrabroiné et sulfuré ;on 
sépare le caoutchouc tktrabromé, qu'on pèse, e t  I'on colciile la 
proportion de  caoutchouc p u r  qui lui correspond. Quant au 
caoiitchouc tétrahrorné et  sulfurk, on  y dose le brome en le 
rnélanaearit avec 25cc. de  solution d e  nitrate d'argent N j 3  et 
10 cc. d'Az03H exempt de chlore ; on chaufre, e t  I'on dose ü. l'aide 
d u  sulfocganure d'ammonium NI3 l 'argent non transformé en 
hroninre d'argent. 

Connaissant le poids d u  brome combiné au caoutchouc. on cal- 
cule la proportion de caoutchouc, sachant  que 4 atomes de brome 
ou 320 gr .  correspondent & 136gr. d e  caoutchouc p u r  

II reste S addilionner la proporlion de caoutchouc ainsi trou - 
vée 2 celle qu'on a obtenue précédemment en t i t rant  le caout- 
chouc tétrabromé provenant de  la partie non vulcanisEe du 
caoutchouc essayé. 

Heeliereinc de@ aeidcm I~iiiaireri danm I 'iirinr. - 
hl. JOLLES (Apotheke? Zr i t . ,  1908, p. 779). - On prerid 50cc. 
d'urine, qu'on additionne de 23cc.  d 'une solution de caséiiie B 
3 p. 400 ; on ajoute p a r  gouttes, e t  en agitant, SOYHs à 10 p. 100, 
jusqu'a ce que toute la caséine soit précipitée ; on filtre ; o n  
traite le précipité par  10cc. d'alcool ahsolu; après un repos d'une 
heure, on filtre ; on prend 45 cc. de  filtraturn, auxquei,~ on 
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ajoute une goulte d'une solution de rhamnose à 5 p .  100 et 4. h 
5cc. d 'HU ; on porte A 1'5bullition pendant 1 à. 2 minutes;  après 
refroidissenient, on agite avec de  I'Cttier, qui prend iine fliiores- 
cence verte. 

IB&actloii c a r u e ~ é r l s t i q ~ i e  d e  I'nclde urique. - 
11. GiiiC'ASSINI (I;nzzel/rc di x l~eda l i ,  1908, p .  679). - L'auteur 
propose la réaction suivante, qui est caractéristique de l'acide 
urique et qui, outre sa sensibilité, est d'une execution facile. 

Si I'on ajoute une solution d 'un sel de  zinc à une solution 
;iqueuse d'acide ur ique ou d'uri urate alcalin obtenu par  addition 
II un  léger excès de soude ou de potasse, il se forme un pr6cipiti: 
aiilatineux d'urate basique de zinc; si  I'on recueille le précipitC 
sur u n  filtre, il passe du  blanc au vert-bleu azuré, par  suite d'une 
oxydation sous l'influence de  l'oxygène de  l'air. 

Cette réaction n'est pas troublée par  la prksence des sub-  
stances ktrangCrps, telles que les albuminoïdes, ct elle peut servir 
à la recherche de  l'acide urique dans l'urine, dans  lesang ou dans 
les tissus. 

Ileelierche tln monil iage d u  1 d t .  - M .  G .  COI-1NALBX 
(Annuario Soc. chim. itnliana, 1908, p. 86 et  133). - Il résulte 
de trEs nombreuses analyses que le  poids des matériaux solubles 
du lait offre une constance rcnmrquable;  ce poids est toujours 
voisin de 6 p .  100 pour les laits purs ,  les limites extrEmes étant 
5,91 et G,G5 Dans plus de  70p .  100 des laits analysés, la cons- 
tante oscille de 6,05 h 6,25 p .  100, et l'addition de  5 p .  200 d'eau 
abaisse ce chiffre de 5,00 à 5,70; 10 p. 200 d'eau donnent dc5,60 
à 5,40p. 100. Pour rendre les résu1tnt.s comparables, il faut tou- 
jours opérer de 1ü inérrie rnariiére. Pour  cela, on dose, d'abord, 
l'extrait sec total s u r  3 à 4 gr. de lait évaporé au bain-marie jus- 
qu à poids constant dans une capsule en porcelaine à fond plat 
de 8 centimètres de  diamètre ; quatre  heiires suftisent pour  la 
dessiccation co~ripléte; Iü rrialiére grasse est dos& par le  procédé 
Gerber; pour la caséine, on ajoute, à 20 cc. de lait, 80 cc. d'eau 
et 1 cc. d'acide acétique à 20p. 100 ; on laisse le coagulum se for- 
mer 2 froid pendant  qiielqiies heiires, e t  I'on filtre sur un  filtre 
taré ; on lave avec 150cc. d'eau ; on sèche à l'étuve, et l'on pése. 
La somme des poids d u  beurre et  d e  la caséine, retranchée du 
poids d'extrait sec, donne le poids des matériaux solubles. 

On peut simplifier l'opération, tout en gardan t  iine exactitiide 
suffisarite, en dosant l'extrait du liquide filtré, qui  a été amen6 h 
un volume détermine et dont  on 6vapore une partie aliquote cor- 
respondant 2i 2 à 5 g r .  de lait. 

A.  D. 
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Dosapa d o  koimol dans le lait. - M. W. T. JONES 
(Pharmnceutical Journul, 1908, 11, p. 8'10). - On emploie comme 
réactif une solution de  chlorure ferrique obtenue de la façon 
suivante : dissoudre O gr. 25 de fil de fer pur  dans HCI ; oxyder 
la solution avec l'acide azotique ; précipiter par l'ammoniaque, 
laver le précipite ,et le dissoudre dans IICI. 

On prépare, d'autre part, une solution de formol en diluant 
1 cc. de solution à 40 p. 100 dans 1.000 cc. d'eau ; dans trois 
tubes à essais de 27 millim. de diamètre sur 16 centim. de lon- 
gueur, on introduit 2Occ. du lait à essayer ; on ajoute dans le 
premier tube O cc. 1 de la solution de formol et dans le deuxieme 
O cc. 2 de la même solution; on verse ensuite dans les trois tubes 
10 cc. de la solution de chlorure ferrique ; les tubes sont alors 
plong6s dans un hain-marie à 900 et maintenus à cette tempé- 
rature pendant 30 à 30 minutes; on ajoute alors dans chaque 
tube 30 cc. d'eau ; on filtre ; on lave le filtre avec 10 cc. d'eau ; le 
volume de chaque filtralnm est alors port6 à 100 cc. par addition 
d'une quantite d'eau suffisante. La comparaison de leur couleur 
par la méthode ordinaire indique la teneur du lait en formol. 

* A .  u. 

Héactinu acurrible de l'alcool. - 31. E .  AZZAHELLO 
( L e t / .  sanilarza, 1908, p. 50). - Afin  dc rechercher l'alcool dans 
l'éther, on verse dans un tube essai IOcc. d'éther et 2 gouttes 
d'une solution contenant Ogr.20 d'azotate de cobalt et 0gr 40 de 
sulfocyanure d'ammonium pour 30 cc. d'eau ; on agite. 

Si l'éther est anhydre, il n'y a aucune coloration. En pr6sence 
de l'alcool, on observe une coloration hleue, dont I'intensitk est 
proportionnelle à la quantité d'alcool contenu dans l'éther. 

Pour le chloroforme, on ajoute L 15 cc. de ce liquide une goutte 
de solution de 6gr. d'azotatc dc cobalt et de 22 gr. de sulfocya- 
nure d'ammonium dans 2OOcc. d'eau ; suivant la quantiti: d'al- 
cool, la coloration va du bleu d'acier violacé au bleu d'azur 
intense. 

Pour les huiles essentielles, on ajoute une goutte du même 
réactif à Scc. d'essence ; en présence de l'alcool, on obtient une 
coloration bleu-violet (vert-bleuâtre pour l'essence de citron) ; 
l'essence se colore également. Cette r6action permet de trouver 
de 21 A 5 p. 200 d'alcool dans les essences d'anis, de bergamote, 
de citron, de girofle et de menthe. 

A .  D. 

Réaetion de I'adrknaline. - M. COMESShTI (Pharma- 
ceutische Zzit., 1908, p. 786). - Si l'on dilue 3 A 4 gouttes d'une 
solution récente d'adrénaline au millième avec 6 à Scc. d'eau et 
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si l'on ajoute quelques  gout tes  d 'une  solution de sublirri6 à 1 o u  
3p.1.000, il se p rodu i t  u n e  coloration rouge  pers is tante .  

IJne solution d 'adrénal ine  s a n s  sub l imé  s e  colore en  rouge  au  
bout d 'un certain t emps ,  p a r  su i te  d 'un  phénomène  d 'oxydat ion ,  
mais cette coloration n'est p a s  imméd ia t e  e t  es t  toujours  m o i n s  
interise q u e  celle p rodu i t e  par l e  sub l imé .  

BIBLIOGRAPHIE 

Trait& d'analyse chimique quantitatlr.e, par  R.  F m -  
seNius, huitième édiliori française r6digC.e d'après la sixième edition 
allemande, revue et  mise au couraril des travaux les plus récents par 
le D r  1,. Gautier. 2 vol. fnrmant  ensemble 1652 pages (Masson, édi-  
teur, 120, boulevard Saint Germain). Pr ix :  18 fr. - Cette noiivelle 
édition française du Traité d'analyse chimique quantitative de 
R. Fresenius a ete rédigée d'apri.s la sixikme Cdition allemande, mais 
en tenant compte des progrès realises dans cette branche de  l a  chimie 
analytique depuis la publication de celte sixième édition. 

Depuis lors, les recueils périodiques français et étrangers ont  fait 
eonnaitre, pour le dosage des diffrrents corps et leur sbparation, de 
très nombreuses methodes, parmi lesquelles les meilleures ont  été 
choisies. 

M .  Gautier a ajouté des méthodes nouvelles, et il a aussi supprimé 
celles qui ne sont plus appliquées, soient qu'elles aient été reconnues 
inexactes, soient qu'elles aient été remplacées par d'autres d 'une exé- 
cution plus facile. 

Les rr14thodes 6lectrol~tiqiies font I1oh.jet., dans  cette nouvelle idi-  
tion, d'un chapitre particulier, dans  lequel se trouvent indiqués les 
prockdés permettant de les appliquer avec avantage.  

Le dosage et la séparation de certains éliinents, qui autrefois 
n'étaient que rarement l'objet d'une détermination quantitative, ont  
eté decrits a i ec  toiis les details necessaires, quelques-uns de ces ele- 
ments ayant acquis depuis quelque temps, notamrrient dans  I'indus- 
trie sidkrurgique, une  trCs grande importance. 

L'analyse des gaz, qui, dans  les dernières années du siècle écoulé, a 
subi d'importants perfectionnements, est aussi trailee dans un chapi- 
tre spécial, et  des exemples de son application sont donnes dans la 
deuxiinie partie de  l'ouvrage. 

Dans le Traité d'analyse qualitative, on a supprimé les formules 
en Pquivalents pour leur substituer les formules atomiques, qu'on 
troiive maintenant dans  toiis les niivrages de  chimie. 

Malgré toutes ces modifications et additions, I'ceuvre primitive de 
Fresenius est restée intacte d sns  Izs points où elle n'avait & subir 
aucune modification, et  ces points sont si n o n ~ b r ~ u x  qu'on peut dire 
que l'œuvre du savant analyste persiste presque entière dans cette nou- 
velle edition. 
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Nous souhaitons bonne fortune& cette nouvelle édition d'un ouvrage 
que tous les chimistes apprécient e t  conaultent avec fruit. 

L'inrliiwtt-gr: des pmrl i i i i i r i  d'apri's l e s  t l ihr ies  de 
lu  e l i i i i i lc .  ninrlcrne, par OTTO. dncte11r PS sciences, ancien atta- 
chi. au lahoratnire des recherches de la Sorbonne. 1 vol. de 546 pages, 
avec 82  fig. et cartes en couleurs (H. Dunod e t  E. Pinat. éditeurs, 49, 
quai des Grands Augustins, Paris, VIe).  Prix : 22 fr .  80. - Le plan 
adopte par M Otto est des plus simples Pour suivre avec clarté le 
chemin parcouru au  cours du  dernier quart  de  siécle, il fallait, tout 
d'abord, rappeler les bases sur lesquelles les savants on t  fondé la chi- 
mie moderne. 

Le premier chapitre de  la première partie de l'ouvrage est donc con- 
sacré aux flotations et formzsles nouvelles: l 'auteur examine la 
nature des parfums et leur formule de  constitution, puis il dit 
quelques mots de la stéréochimie. Les autres chapitres sont consacres 
à l'étude des fonctions chimiques, h I'exposk des classifications qu'on 
peut adopter pour I'itude des parfurris et  aux principales méthodes 
d'analyse et  de recherclie des falsilications. 

La deuxiPme partie est  consacrée à l'étude des Parfums nalurels. 
Dans le premier chapitre, sont  d é c r i t ~ s  les méthodes généralesd'er- 

traction. Les six chapitres suivants se rapportent & l'it,iide d6taillée des 
principaux parfums. La classification adoptée est celle qui est basée 
sur la fonction chimique di? constituant principal. 

La troisième partie a trait A l'etude des Parfums artificiels: six 
chapitres sont consacrés a l'étude des différents groupes. 

La quatrième partie contient des tables, des données nurnér~ipes 
et des reccttrs diverses. 

L'ouvrage de RI Otto est certainement un  des plus complets de tous 
ceux publiés jusqu'ici sur l'industrie des parfums. II se recommande 
par sa précision et  est au courant des dernieres recherches scienti- 
Eques. Il sera donc d'un grand secours aux chimistes et  industriels. 

Guide pimatique pour I 'a i ia lyr ie  t l i i  l a l t ,  par J.-M. et 
1'. PERRIN, pharmaciens chimistes. Préface d e  M .  le professeur Cour- 
mont.  1 vol. d e  344 pages ( J e -B .  Baillibre e t  fils, Cditeurs, 19, rue 
IIautefeuille, à Paris). Pr ix :  3 fr. - Ce petit volumc renferme un 
exposé succinct des principales mithodes d'analyse du lait. 11 est bien 
présente e t  il est très complet. Nous lui reprocherions m&me d'être 
trop complet, car le chimiste qui le consulte n e  sait pas toujours 
quelle méthode il doit adopter lorsque l 'auteur en  dPcrit un assez 
granrl nombre. Le but d'un guide pratique est plutôt de selectilnner 
les methodes et  de n'en présenter qu'une qui soit A l a  fois prkcise et  
d'une application pratique. Cette réserve faite, il faut dire que les 
auteurs durinent un excellent r h m é  de  l'état actuel de l'analyse des 
laits. 

Comme m6t.hode d'examen rapide du lait, ils r ecommand~n t  la 
r6sistivit6, c'est-&-dire la mesure de  la résistance électrique, qui pour- 
rait,. suivant eux, résoudre le prohlbme de la siirvcillance quotidienne 
de la vente du lait en  raison de  la rapidité et de  l a  precision des indi- 
cations. II se peut, en elyet, qu'il y ait 18 une méthode de triage sus- 
ceptible d'étre utilisée dans les laboratoires chargés de la recherche 
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des fraudes. Les auteurs ont  construit, dans ce but, un appareil qu'ils 
appellent le ga lac thydromètre .  

Ils ont donne B l'examen microscopique et bactériologique une  place 
assez importante.  

Enfin, ils ont  consacre u n  chapilre B l 'analyse du beurre et  des fra- 
mages. 

Mnniiel éléniciitaire pour la réprcssinii der frnii- 
tirs, par J .  LEMEHCIF.~,  ,juge au  Tribunal civil de la Seine. i vol. de 
600 pages (Marcha1 et  Billard, editenrs, 2i, place Dauphine, Paris). 
Prix: 10 fr. - Ce nouveau volume, relatif aux  qiirsliuns d'actualité 
qui 'e rattachent k la repression des fraiides, prhsente un int6rCt toiif 
pariiculier parce que son auteur, en sa qualité d e  juge! au Tribunal de 
la   sein^, a prPside la 8e chambrc corrcctinnnelle cbargpe de  cet.le 
repression. M .  Lemercier a donc contribué etablir la jurisprudence 
actuelle ; aussi son appréciation sur ces qucstioos ddicates ne  peut-elle 
manquer d'intéresser tous ceux qui jouent un rs le  dans  la répression 
des fraudes, notamment les chimistes-experts. 

Le volume est précldé d'une préface très ngrdable B lire de M. Ber- 
thcletny, professeur a la Faculte de  droit de Paris. 

I I  comprend quatre parties: la première est un expose dc la loi de  
1905, des lois spéciales concernant l a  répression des fraudes e t  des 
règlements d'administration publique. 

Dans la deuxième partie, l'auteur piiblie Ics arr6tt.s ayant  trait k 
I'applicatiun de  la loi, les circulaires du ministère de l'Agriculture e t  
les procédc!~ officiels d'analyse. 

Dans la troisiitme part.ie, il donne les réglementations diverses can- 
cernant des produits alimentaires divers ; ceux.ci sont classés par  
ordre alphabétique, ce qui permet de les retrouver facilement. Sous la 
rubriqiie boulangerie,  RI. Lemercier expose ses idées sur  la vente du 
pain au poids, dont  il a cherche a fixer l a  jnrisprudence. 

Enfin, dans  la quatri ime partie : jurisprudence,  on  trouve les 
principaiix jugements relatifs aux questions de  rc'pression des fraudes. 

Ce volume est donc d'un très grand interêt  pour ceux de nos collè- 
gues qui sont appelés à être experts aupres des tr ibunaux. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Uccrets rendant applicables it I'AIgÇrie ln réplc- 

nientution vismnt la répression des frnutlcs en ce 
qiii coiirerne les bières, cidres, poiré#, win~i~rcn,  
griilsscn et Iiiiiles camrcstiblelr. - Par  decret du 26 fevricr 
1909, les réglcmcnts d'adininislration publique concernant la répres- 
siori des fraudes sur  les bieres, cidres, poires, vinaigres, graisses el  
huiles comestibles sont applicables en Algérie. 

Un ddlai de six niois, courir de l a  date de  l a  publiealion du pre- 
sent décret a u  J o u r n a l  officiel,est accordé auxinteresses pour se con- 
former aux prescciptioris réglernenlaircs. (La publication a eu lieu 
dans le J o u r n a l  orbciel  du 6 mars  1909). 
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Décret concernant la répress1011 en Algérie de la 
1'L.autle dans Io eoniiiiei-ce du Iieiii-i-c ct I l i  Ikbri- 
cation de la margarine. - Le Journal officiel du 17 mars 
1909 publie un dticret du 11 mars  relatif b la rrpression, en Algérie, 
de la fraude dans le commerce du beurre, 'ainsi  qu'A la fabrication 
de l a  margarine.  

- - 

quée d e  Londres.- Nous rappelons8 rios Iecteiirs que le prrrnier 
Congrbs internat,ional de chimie api~liqiiee se tiendra a Londres di1 
37 mai au 2 juin (voir renseignements relatifs B ce Congrès dans ce 
Recueil, 4908, p-372) e t  dans le dernier numéro (iYU9, p. 123). 

Nous rappelons encore que les travaux ducongrès  sont réparlis dans 
I l  sections, comme dans les precédenls Congrès. Le progranime coni- 
prend de  supcrhcs réceptions : au Foreign office, à la City, au chàtcou 
de  Windsor, etc 

Toutes les compagnies de chemins de îer français accordent aux 
congressistes le demi-tarif pour le tra,jet aller e t  retour. 

Le prix d e  la cotisation est de 23 francs pour les messieurs et d e  
17 fr. 30 pour les dames accompagnant les congressirles. Pour tous 
reoseignernents et  pour adhdrer : s'adresser & l'Association des Chiinis- 
tes de sucrerie e t  de distillerie, 136, boulevard Magenta, ii Paris. 

Distiiictirn Iinnoriliqiie. - M .  Ilalhavie, chiiiiiste h Hor- 
deaiix, membre di1 Syndicat des chiniistes, a 616 notnine Cheî.a/ier du  
Merite agricole. Nous lui adressons nos sincères félicitalions. 

DEMANDES ET O F F R E S  D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qu'en qualiié de  secrétaire gknéral du Sun- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
of'res le peirrietterit de procurer des ctiirriistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chirriisles qui sont & la rccherclie d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annnlps son1 absolument grl- 
tuiles. S'adresser h M .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 30. 

Sur la demande de M. le secrétaire de l'Association des anciens é!èves 
de lïnslitut de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, :l, riic Miche- 
let, Paris (6).  

L'Assnciation amicale des anciens blèves de I'lnstitiit national agruno- 
mique est a mSme chaque année d'offrir a MM. les induslritls, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieiirs ingénieurs agronomes. 

I1ric?re d'adresser les deniandes au siége social de l'Association. ?6. rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

L'Association des anciens élèves du laboratoire de cliirnie analytique d e  
I'Universitr; de Gméve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chiniistes capables et expérirnent8s d m s  tous les domaines se rattachant 
fi la chimie. hdrc.ser les demandes i I'Ecole de chiinic, k Genbvc. 

Le Gerunl : C. CKISON. 

LAVAL. - lMPBIMERIE L. U A R ~ É O U D  ET Ci'. 
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TRAVAUX ORTGIHAUX 

Dosage de IR nicotine à l'état de siliaotangntate, 
. > . .  . 8 .  - , .  . . . . . .  ., - . . 
Par MM. G .  BESTRAND et M. .JiviLLr&] 

. . 
A l'occasion de  recherches biologiques, n&s avons dû  effec- 

tuer des dosages trEs précis dequant i t és  relativement petites d e  
nicotine. ?bus avons alors exarriiiié l a  rriéthode établie depuis  
longtemps déjà,.pû~- M .  Schloesing et habituellement u t i l i sk ;  
Nous rappelons-que cette méthode consiste à extraire la nicotibe 
par lixiviation h 1'6ther ûrnrnoninzal dans ud appareil & extrac- 
lion continue, à chasser I'kther et l 'ammoniaque, d'abord phr 
distillation au. bain-marie, puis  par,kva@ration à l'air libre A la 
teinpkrature ordinaire, enfin a titrer l'alcaloïde restant au moyen 
d'une solution d'acide sulfuiique, le F ~ p i e r :  dë tourriesol servant 
d'indicateur. 

E n  étudiact de  pres  cette méthode, notre attention s é t é  attirée 
sur Lrois points : 1 V a  perte d e  nicotine par volatilisation ; 2" l'in- 
certitude du virage au moment tlu.litrage a l c a l i m ~ t r i q u e ; ~ 3 ~ l ' n -  
fluence perturbatrice de  certni nes substo.nces éti.nn$res dissoutes 
par l'éther 

1" Lorsqu'on a extrait  la nicotine par  l'éther arnrnoniacal et 
qu'on distille la solution pour chasser à la. fois le dissolvant 'et 
I'niiiinoniüque. il y a entraîneriienl d'une petite quantité d'alcn- 
loitle. Cet entraînement, qu'on peul considérer cornme négligea- 
ble clans la pratiqne industriclle, ne l'est pas lorsqu'il s'agit (le 
rcclierches trés exactes. Nous en avons dkterniiné expérimentale - 
ment la valeur e n  dislillnnt des solutions elhérées de  nicoline dg 
titre connu ; il correspsnd h une perle de 1 à 2 rnilligr. d'alcaloïde' 
par 100cc. d éther distillé;. il es1 plus ,notable encore, si l'on a 
pas soin d'arréter- l 'opération, cumrne . l 'indique d'ailleurs 
JI. Schlœsing, l o r s q ~ ' i l  reste encore une: dizaine de cc. d'éther 
da ris le b;illon. 

D'autre port, lorsqu'on évapore ii l 'air libre, dans.,unc-petite 
capsule, le résidu de  la distill;ition, il se produit encore une légère 
perte, qui,  déteririinéeexpérirnentak~ent, %'est montrée au moins 
bgiile k la précédente. 

En totalité, la perte dne k la vnIatiIisation Rttiint de 3 B 5 mit- 
ligr.. soit, de  ce chefseul,  dans les essais où nqus avions h doser 
50 milligr,, une erreu? d e  prés d'un dixième. : . 

.MAI 1909. 
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20 Le virage final, lors du titrage alcalimétrique, s'il peut 6tre 
apprécié B 1 ou 2 milligr. près lorsque, d m s  Urie experience de 
coritrôle, on opère avec de  la nicotine pure,  l'est beaucoup rnoiiis 
nettement avec la nicotine impure t d l e  qu'on l'extrait du ta1)ac 
frais ou fermenté;  dans  certains cas, quelque attention qu'or1 
apporte  a u  dosage, la. phase d'incertitude atteint de 5 à 10 niil- 
ligïanirries. 

30 Ce dernier point,  qui est ii envisager particulièrenient dans 
le cas du dosage de la nicotine dans le tabac non fermenté, est 
relatif 4 l'influence perturbalrice npportke par certaines substan- 
ces du  type de  la lécithine qui  accompagnent l'alcaloïde dans les 
feuilles. Ces substances sont dissoutes par  l'éther arnmoriicical 
et partiellement saponifiées a u  cours de  ]extract ion,  de sorte 
qu'h la fin de l'opération une partie de la nicotine est salifiée et 
ne se retrouve plus par  le titrage alcaliiiii:tricj~ie. Kous signa- 
lons plus loin des expériences periiiettünt d'apprécier l'inipor- 
tance de l'erreur qui  peut provenir (le ce fait. 

Ces observations nous ont  contluits à rechercher une autre 
méthode. D'ailleurs, la rriéthocle Schlmsirig nécessite la dessicca- 
tion et la pulvérisation prFalables des échiintillons, tandis que 
nous devions, dans  la plupart j e s  cas, utiliser des matériaux 
frais. 1,'emploi de  l'acide silicotungslique (1) n o x  a permis d'at- 
teindre le but que nous nous étions proposé. 

L a  nicotine donrie, avec cet acide, uri sel extrèiriement peu 
soluble à froid, blanc et d'apparence amorphe  au  moment de sa 
formation, mais cristallisant facileiiient en lamelles fines et 
allongees lorsqu'on l'abandonne nu scin (le son eau-mère, ou 
meme d'emblée lorsqu'on le prodiiit'en solution très étendue. 

Kous I'avoris préparé en précipitant par  une soluliori de silico- 
tungstate de potassium p u r  une solution de tartrale de nicotine 
kgalement pur  acidulée p a r  IIÇI. 

Le silicotungstate de nicotine, dess6ché la température de 
300, est u n  sel blanc rosé, qui  a pour forniule : 

. 12TuO%iOE2a11"0, 2C10H14KZ + 51l"O. 

II perd ses cinq molécules d'eau de crist;tllisation (2) lorsqu'on 
le rnaintieiit pendant une heure h l 'étuve h 1 ? O u .  

(11 C r .  HEHTHAND, Sur  i'rrnplqi d e  17ar:iile ~iIic»tiiiigstique comme rétrctif 
des alcalordes (Annale6 de chimie analytique, 1899,  p.  166). 

(2) Ce degré d'hydrülation n'est pas ;~bsoluiiient rigoureux et semlile 
dbl~endre,  dans  uiie certaine mesure. des coriditims Iiygroriiiil.riques de 
l 'a i r .  Lorsqu'on pilse le silicotuiigstate des iiitervalles de temps dCttirini- 
n t s ,  on observe d e  petites vai7i.,tions d e  poids iiulour d'une Iirnile & peu 
prés fixe. Nous avons trouve, dans u n  6charitillon sech6 penddnt quatre 
j o u r s i  l'l'étuve a 300, uue perte de 2,65 100 par ctiaufSage a i2@. Le cai- 
cul donne 4,73 p. 100 pour cinq molécukç d'eau. 
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Le silicotungstate d e  nicotine est facilement décomposé, avec 
m i s e  en liberté de  la nicotine, p a r  les alcalis ou par  ébullition avec 
I'eaii et la n1agni:sir.. 

Kous avons déteiminé avec exiictitutle la limite de sensihilit< 
de la rkaction de pr2cipiti~tioii de la nicotine par I'iicide silico- 
tunastiqiie. 

L'un de nous a don116 arit6rieiirement le ljS0.000 corriirie 
repr6sentmt cc:l.te liinitc, de sensibilité? iiinis nous avons vil: en 
examinant l'influence de I'acidit6 sur  In précipitation, que  cette 
liinite peut être poussée hien au rlelh. 

Dans 10 cc. d'une solution renfermant I/?OO.flOO de nicotine 
( b  I'élat de tititlxle). on otitieiit, pni  addilion de deux p u t t e s  de 
silicotungatate de potassi~iiiz A 3 p. 200, un  10ochc d'autant pliis net 
que l'acidit8 est plus grande, avec un maxirriuni pour une aci- 
dité d'environ 1/1.000 d'llC1 p u r  des Inlioi-ataires ; un louche 
encore marqué ct immédiat en présence de  2/1.000 du méme 
acide; une siiriple op:ilescerice e n  présence de  4/1 .O00 ; on 
n'obtient plus aucun trouble pour  u n  taux  d'acidité supérieur. 

Dans une liqueur .étendue. ail 1/300.000. on obtient un  louche 
presque instantan6 pour une  acidit6 de 1/1.000, et rien si l'acidité 
est plus forte. 

Ainsi la lirriite desensibilit6 atteint le 1/300.000 dans un milieu 
dont l'acidité est de  1/1.000 d'IIC1. 

La lirriite est, dans ces essais. appréciée par  I'appnrilion immE- 
diate dun trozible ; elle intéresse la recherche extemporanée et  
rapide de l'alcaloïde. Mais lorsqu'il s'agit de faire la séparation 
quantitative de la nicotine, on peut,  avec le concours du temps, 
In r h l i s e r  à unc dilution bien supérieure. Si l'on abandonne à 
e l le -mhe ,  perid:~nt un o u  plusieurs jours, la solution alc;iloïdi- 
que additionnée di1 reactif prbcipitant. on voit apparaître, inêrne 
avec une forte acidité d u  milieu (nous avons .employé jusqu'à 
2 p. 200 dVIICI), unpréc ipz t i  nettemenl c r i~ ta l l zn  di:  silicotiingstnte 
de nicotine Nous avons o l ~ t e n u  des cristaux de  ce sel dans  des 
solutions au  mil l ionième.  II est possihle qu'h cette dilution déjà 
très grande, la limite de précipitnbilité ne soit même pas 
encore atteinte, rriais nous n'avons pas poussé plus loiri I'exp6- 
rirnentation. 

Mode opéraloi~e .  - Le dosage cornprend plusieiirs o p h t i o n s :  
10 E'ztraction de  l ' a l ca lo~de .  Pour rxtraire  I'ill(:nliiïde, on  pliice 
I'échnntillon bien divisé (20 gr. par escinple) dans un I)allon 
avec dix foi? son poids d'llC1 k 5 p. 100; on innint,ient le tout au 
hain-marie bouillant, en agi tant  de temps en temps, pendant 15 
à 0 minutes; on centriflige; on décante le liquide ti peu près 
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limpide, et l'on traite l e  i-&ïdu comme prkcédemment. A'ia qiia- 
t r i h e  extraction, on peut admettre  que la totalité d e  l'alcaloïde 
a passé dans le liquide acide. Si l'on fait  d e  nouvelles extrac- 
tions, on obtient des liqueurs qui  donnent encore u n  Iéger louche 
a v e c  raFide'silicotungstique, niais celui-ci n'es1 pas dû, comme 

' nous nous en sommes assurés, à la nicotine ; peut-être pro- 
. . 

v i e n t 4  d e l a  présence de traces de matières proteiques. * 

2. PrLc&itation de I'alcaloi'de. Dans cette liqueur, très franche- 
ment acide, la nicotine est  pr6cipitée p a r  addition d'acide silico- 
tiingstique ou de silicot,ungstate de  potassium e n  solution à 10 oii 

2 0 p .  100. Le précipité est rassemblé $r centrifugation (1). 
d&yé d a n s  de l'eau acidulée p a r  H C l  et contenant 'quelques 
gouttes de réactif, puis centrifugé à nouveau. 
- 30 Décomposition du silicotztnyslnte. L e  silicoturigstate de nieo- 
tine ainsi lavé es't introduit d a n s  un  petit ballon tuhul&à très 
long coi,d'une capacité d'environ 123 cc; o n y  ajoute une quantité 
suffisante d6 magnésie calcinée, e t  l 'on distille ; pour favoriser 
l'entraînement total' d e  l a  nicotine, on fait passer dans le liquide 
un couranl de  vapeur  d'eau. Le tuhe de  verre  qui amène la 
vapeur  doit être pourvu, dans la partie qui traverse le col d u  
lmllon, de deux ou trois renfl~rnenls  destin& à brise? la mousse 
et à empéchei  les projections de liquide, II fauiveiller i ce q u e  le 
melange eu réaction rie se dilue pas p a r  condensation d'eau; au 
Contraire; il faut le concentrer progressivement et l'amener à la 
fin à ne plus occuper que quelques c. cubes. 

Dans ces coriditions, la nicotine passerapideriierit.T!ne centaine 
de c c .  suffisent à entralner 200 à 200 milligr. d'alcaloïde. 
' du Titrage. La nicotine est alors doske volumétriquement. On 
emploie S0411' t i t ra ,  dont  1 cc. correspond A 10 milligr. de nico- 
tine (3gr.024 S O W  p a r  litre). Comme indicateur, nous nous ser- 

. . 
vons d'alizarine .sulfoconjuguée, qui donne, avec la nicotine, un 
virage beaucoup plus net  que le tournesol.  

L'exactitude de cette méthode de dosage a ét6 établie à l'aide 
d'expériences exécutées avec le tar t rate  p u r  de  nicotine. 

Nous avonspréparé ce tar t rate ,  de  formule CioIIi4Az2,2C4He06+ 
StlW, d'après lesindications donnCes par  A .  Pictet ( 2 ) ,  en satu- 

(1) D ' ~ p r k s  ce que nous avons d i t  de la prtkipilahilitt! du silicntungststaie 
do nicoline avec le temps, il serait asaurhnicnt avantageux d'abandonner 
la l i q ~ ~ e u r  à elle-niéiiie pendant 24 ou 48 Iicures avant de ceiitrifuger. Dans 
les essais que nous relatons plus loin, coltc précaution n'a pas 6th prise; 
elle est t r t s  rt commandable lorsque les recherches portent sur des quanti- 
tés de nicotine cxl~~érneriirrit petites. 

(2) A. PICTET, Synthese de la nicotine, C. R. Acad. des sciences, 1903,  p.860. 
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rani I'alcaloïdc par  une solution alcoolique concentrée et  bouil- 
lante d'ac!de tartrique. On obtient u n  sirop qui ne tarde pas 
cristalliser. On purifie le sel par  deux oii trois cristallisations 
successives dans l'alcool à 95'. 

Une preiriiére &rie d'expériences, faites en opdrant simple- 
irieiit sur des solutions aqueuses de tnrtrate (précipitation de  
l'alcaloïde par  l'acide silicotungstique, décomposition du  silico- 
tuiigstate par  l a  irii~gnclsie. t i trage en présence de l'alizarine su1 
foconjuguée), nous ont  periiiis di: retrouver facilernent de  Y6,5 à 
200 p.  100 de I'alc,zloïde contenu dans la prise d'essai, le poids d e  
nicotine variant de  200 à 230 rnilligr. 

Dans une seconde s h i e ,  nous avons inélangCi des qiiantitéa 
connues de  tartrate de nicutine avec des feuilles de frène, et 
nous avons dosé l'alcaloïde dans ces mélanges. Les résultats obte- 
nus ont 6th aussi satisfaisants. 

I h i s  ciiacun de  ces essais, le tartrate de  nicotine était rnklangé 
B 10 gr. de feuilles de fréne desséchées et grossièrement pulvéri- 
sées; de plus, il a été fait une expérience-témoin (sans tartrate). 
C'est au cours de  cet,te dernikre expérience que nous avons vu  qu'il 
était avantageux d'utiliser l a  magnésie plut& que la soude pour 
la décomposition du  silicolungstate. Le précipité alcaloïdiqiie 
provenant d'organes végi taux peut, en effet, comme c'était le 
cas, &tre accoiriyagné de substances de nature saris doute protki- 
que, qui donnent lieu, lorsqu'on distille avec la soude, à la pro- 
duction d'un peu d'ammoniaque (1 milligr. environ dans nos 
expkriencesj. Avec la magnksie, la dkcomposition s'effectue tout 
aussi facilement, et il ne se &gage pas d'ammoniaque. 

Nous avions cru utile d'obtenir u n  précipité de silicotungsL~te 
plus pur  en déféquant le liquide p a r  I'acétstc de plomb avant  de  
le prkiipiter par  l'acide silicotungstique, mais nous avons reconnu 
que le précipité plombique produit par  l'acétate basique, e t  même 
par l'acétate neutre, entraîne une trace d'alcaloïde. 

Nous nous sommes enfin assurés que  la méthode au silicotungs- 
tate est pratiquement applicable au  dosage de  la  nicotine, soit 
dans le I.ahac frais,  soi t -dans le taliac fermenté. 

La methode que nous proposons peut paraî t re  u n  peu plus 
coinpliquee que  la n ~ é t h o d e  classique. Elle est pourtant  d'une 
plus grande rapidité d'exécution. On peut d'ailleurs la simplifier 
eri substituan1 à la. 1riCthode des extractions successives que nous 
avons décrite une extraction unique. Voici alors comment on fait  
cette extraction : on prend, par  exemple, 12 gr. du  tabac B traiter, 
qu'on introduit dans un rnatras avec 25 fois son poids d'HCI 
3 pour i000, soit 300 cc.; on porte & l'ébullition, qu 'on maintient 
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modérèe pendant 30 minutes, en ayant  soin de  condenser les 
vapeurs par  un  dispositif convenable ; on refroidit sous un cou- 
rant  d'eau ; on cenlr i fuje  ou I'on filtre, et I'on pr4lbve 25Occ. d e  
liquide, représentant 20 gr .  dc tabac ; on précipite par l'acide 
silicotungstique. et l'on contiriue corrime précédemment. 

Nous nous sommes naturellement rcntlu compte que ce nioyen 
rapide d'extraction suffit pour enlever la to td i té  de la nicotine. 

Ajoutons qu'nu dosage volumétrique, que sa cornmoditk nous 
a fait préférer, on peut substituer un dosage pondéral en préci. 
pitnnt la nicotine distillée il 1'ét;it de  silicotiingstate, recueillant, 
lavant et calcinant le précipité. Lc poids d u  résidu de silice ct 
d'anhydride turigstique, multiplié p a r  Ogr.113'3, fournit le poids 
de la nicotine. 

Si la méthode de  Schlceçing reste excellente pour les lahoratoi- 
res industriels, la ~r iéthode au silicolungstale lui doit &tre pré- 
férée dans les recherches purcrrient scicntifiyucs. 

Remherche et douage da clilorate de potanme 
dans l'un-ine, 

Par M. le Ur JUAN Fnüks VIKGILI, 

Professeur d'analyse chimique la Faculté dcs sciences de Madrid. 

Les procédés proposés jusqu':? ce jour pour  la recherche des 
chlorates dans l'urine donnent  des r6siiltats doiit,eiix, siirioiit 
lorsque la proportion de ceux-ci est trbs faible. 

L'urine contient toiijours des suhslances cnp;clilcs de réduire 
l'acide chloriquc oii ses dérivés ; cn consequence, si I'on recher- 
che le chlorate d c  potasse avec l'aniline et SObll"réaction de 
Riittger et Vitali), les corps rkl i i r teurs  contenus dans l'urine 
reçoivent de préférence l'action oxydante, sans que l'aniline soit 
atteinte, à moiris que  la quantitk d e  chlorate de potasse ne soit 
assez considérable; sinon, il ne se produit aucune coloration. 

Le rn&rrie inconvénient se  présente si I'on emploie pour cette 
recherche le sulfate d'indigo ajouté à l'urine additionnée de 
S05H' ; l'addition d'acide sulfureux, ajouté goutte à goutte, ne 
peut  pas produire de décoloration du  iriélunge, car l'acide chlo- 
rique fornié sert à l'oxydation des cornposi:~ réducteurs, et ce 
mknie acide sulfureux ne produit aucune rbduction dans le 
liqiiitle s'il y a peu de chlorat,e. 

La proportion des composés réducteurs dans  l'urine est varia- 
N e ;  en moyenne, on peul l'évaluer coirime correspondant à 
O g r .  50 de chlorate de  potasse p a r  litre ; ce qui  veut dire qu'u'ne 
urine contenant O gr. 50 ou une quantité moindre de chlorate de 
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potasse par litre ne donneiit pas  de rküction bien definie ave; les 
iiactifs signales plus hau t .  Si l'on défèque l'urine, quelques com- 
poçks réducteurs se séparent,  niais la rnajeure part ie  d e  ceux-ci 
n'est point éliiriiriée . 

La rechcrchc dcs chlorates d a n s  l 'urine est rcndue trks siin- 
plc par I'eruploi des deux réactifs suivants : 

ri 1 Acide clilorhytlrique (il - 1,12). . . 1.000 cc. 
Chlorhydrate d'aniline. . . . . . 30 gr. 

1 Acide chlorhydrique (D = 1,142) . . 1.000 cc. 
Chlorhyzirate d'aniline. . . . . . 50 gr. 

Si l'on additionne un chlorate ou sa solution (de une goutte à 
l cc.) de quatre fois son volunie dc l'un ou de l'autre des rdactifs 
prkktlents, il se produit instaiitanéirient une coloration bleue. 
Er1 consiquerice, si l'on essaye une  urine de  cette façon et si elle 
contient des chlur;ites eri qiiaritilé relativement abond3nte, elle 
doit prendre I i i  coloratiori qui vient d'ktre iridiquee ; niais si elle 
n'en contient que 0gr.X) ou u n e  proportion moindre p a r  litre,  
Iii présence des corripos~?~ réducteurs empêche plus ou moins cette 
réaction. 

D'un autre  cbté, la majeure partie des  réducteurs contenus 
dans l'urine &tant les clt,i.omqénes, ceux-ci peuvent,, en présence 
d'FIL1 et des chlorates, donner  des colorations intenses et  carac- 
téristiques ; de ce fait, l 'urine contient elle-mème le rkactif riéces- 
saire pour la recherche des chlorales. Ces chromogknes seuls peu- 
vent servir dans le cas où l 'oxydant est en petite proportion, citr 
un excks de celui-ci les peroxyde en d6color;tnt le liquide; inais, 
cl'iiiie façon générale, en coiirhiii;int l'action des chroriiogèncs 
avec l'action des r6actil's A et O, on peut facileinerit reconnaître 
les chlorates dans tous les cas. 

.!Iode upira1oir.e. - h 2 cc. d'urine ori ajoute 4 cc. dit réactif A 
ou U ;  s'il n'y a pas dechlorate ,  aucune coloration n'apparaît ; si 
lcs chlorates existent en petite quantité,  il se produit rapidement 
unr: coloriiliori pourpre, qui  pwsiste et va  en augirieritant d'intrn- 
sith ; elle est ducexclusivenienl à l'action d u  chlorate e t  de [ICI s u r  
Icschromo;.èries de l'urine, et sails I'inlei-vcntion du cliloi-hydrate 
d'aniliric. Si les chlorates sont en proportion plus abondante, on  
perçoit, d'abord, la coloratiori pourpre due a u x  chroinogènes, 
puis, aprks l'oxydation de ceux-ci, l'excès des chlorates rcagit s u r  
l'aniline, et l'on observe soit une coloration bleue franche, soit 
iirie coloration interini:diaire entre cette dernière et le pourpre,  
selon In plus ou moins grande abondance de l'oxydant. Avec le 
lenips, la coloration peut devenir verte ; cette teinte est due a u  
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mélange du bleu et du jaune, cette dernière couleur étant pro- 
,duite par le fait de la peroxydation des chromogèiies. Cornrile 
conclusion, l'apparition d'unc coloration pourpre, violette, bleue 
ou verle, ou de toute la série, permet d'affirrrier la présence des 
chlorates. 

Des faits précedents, il resulte qu'on peut, dans beaucoup de 
cas, par l'addition de 4 volumes d'HC1 (U = 1 , l S )  k une urine, 
reconnaître si celle' ci contient ou non des chlorates. Si ceux-ci 
sont en petite quantité, il se produit la coloration pourpre indi- 
quée plus' haut ;  s'il y en a beaucoup, le liquide devient d'un 
juune transparent 11-6s résistant, coloration qui ne peut pas &Ire 
confondue avec celle due B l'urine sans chlorate, qui est d'une 
autre nuance; mais pour éviter toutes les h&itations, il est pré- 
ferable de faire les deux essais cons6cutivement. 

L'essai d'une urine avec HCI seul permet déjh de dunner une 
approximation de  la quantité de chlorate, car la coloration pour- 
pre persistante suppose Ogr.50 ou moins de chlorate de potasse 
.par litre. La coloration bleue franche donnée par les réaclifs au 
chlorhydrate d'aniline, indique une proportion superieure 1 gr., 
et les colorations intermédiaires indiquent, par conséquent, des  
teneurs kgalement intermediaires B ces quantités. Ces propor- 
tions sont tout ?I fait approxirnntives, car il n'y a rien de plus 
varié que la composition des urines. 

- Déterminations qztantitatzves. - Après de nombreux essais, je 
me suis arrSté à l'essai colorim6trique, qui donne des résultats 
plus exacts que ceux donnés par les méthodes recomrnandies 
jusqu'à ce jour. LI y a deux cas B consid6rer : i0  le réactif A ou B 
donne une colorütiori bleue franche, qui passe bientdt au vert ; 
L0 Le réactif donne une coloration pourpre ou mixte. Le premier 
cas suppose généralement une proportion de 2 gr. ou plus de 
chlorate de potasse par litre, tandis que le second cas suppose 
une bien moins grande proportion de cet oxydant. 

Dans chacun des deux cas prkc6dents, il est necessaire, pour 
opérer, de préparer une solution aqueuse C, de chlorate de  
potasse, contenant exactement O g r .  50 de chlorate de potasse 
par litre. 

Premier cas.  - 11 convient de connaître approximativement la 
teneur de I'urine en chlorate ; les essais qualitatifs indiquent 
celle-ci avec rapidité. 

Mode opiratoire.- Dans un tube colorirnétrique, on prend 1 cc.  
d'urine, qui nc contient pas plus de Ogr.25 de chlorate (s'il en 
contient davantage, on dilue un volume connu d'urine avec une 
proportion d'eau suffisante, et l'on opkre avec 2 cc. du mélange), 
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ni moins de O gr. 002, e t  l'on ajoute 5 cc. d'eau exactement 
mesures. Uans d'autres fabes semblables, on prend Scc., 4cc.73, 
4 cc. 50, 4 cc. 2 5 , 4  cc. de la solution C ,  1 cc. d'urine normale pure 
(ou la fraction de cc. égale au  volume effectif d'urine mise d a n s  le 
premier tube, s'il a et6 nécessaire de  la diluer), e t  de  l'eau néces- 
saire pour que le volume total du  liquide dans tous les tubes soit 
exactement de  6cc .  On additionne finalement chaque tuhe de  
25 cc. du réactif h ou de  20 cc. du rdactif B (mais d u  même réac- 
tif) ; cette addition est faite anssi rapidement que  possible, pour 
que la réaction se  produise en même temps dans  tous les tubes;  
On agite et l'on attend pendant 25 minutes, si l'on a employé le 
réactif A et de  10 a Z5 minutes pour  le réactif B ;  on compare 
ensuite l'intensité des teintes, e t  le chlorate se  détermine p a r  
l'équation suivante : 

P = KCIOQu volume employC, V = volume d e  l'urine essayée. 
Deuxième cas.- Il est aussi essentiel, dans  cccas,  de connaître 

la proportion approximative de  chlorate par  litre, ce que donne 
avec plus de facilité encore l'essai qualitatif primitif. La colorimé- 
trie directe eût  été impossible, car les colorations ne sont pas  
comparables. Pour  obtenir des r6sultats satisfaisants, il faut  
ajouter à l 'urine une  quantité connue et suffisante de  chlorate et  
calculer par  différence celle qui existe en déterminant le chlorate 
total comme dans le premier cas  ; le mode opératoire le plus pra-  
tique est le suivant : on ;~dditionrie 2Occ. de  l 'urine ?i essayer de 
V cc. de l a  solution C ,  V étant égal à 40 si l 'urine contient O gr .  50 
ou nioins de chlorate de  potasse p a r  litre, e t  V < 40 si l a  propor- - 
tion de  chlorate est plus grande ; on ajoute ce mélange de l'eau 
en quantité suffisante pour  que  le volume final soit exactement 
de 50 cc. La concentration en chlorate de ce liquide doit ê t re  com- 
prise entre Oçr.30 et  Ogr. 40 p a r  litre.  Aprés avoir rendu lemé-  
lange homogène, onen  prend 5 cc. (cequi &pivaut à 1 cc. d'urine), 
qu'on introduit dans un  tube calorimétrique avec 1 cc. d'eau. 
Dans d'autres tubes, on prend les mèmes volumes de la solu- 
tion C que  dans  le premier cas ; on ajoute 1 cc. d'urine normale 
et de l'eau pour  conipléler l e  volume final à 6 cc. exactement ; 
on continue l'opération comme il a été di t  plus haut .  La formule 
pour calculer l a  proportion d e  chlorate de potasse est la sui- 
vante : 

x(KC1O"ar litre) = 1.000 P - 0,05 V 
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P étant  l a  quantité de  KCI0"ui se trouve dans l'essai, et V 
le nombre de  cc. de solution C qu'on a ajouté a u x  1 0  cc. d'urine. 

Dans les expériences précédentes, l 'urine essayée n'a pas été 
déféqube ; en général, cette déifkation est inutile, car  les riduc- 
teurs  que l'urine contient normalement persislerit après Iii défé- 
cation. NPanmoins, lorsqu'on se trouve en présence d'urines trks 
anormales, il est préfërable de  la dbféquer, mais i l  faut aussi 
défiyuer I'uri,ne avec Inyuelkt on prépm-e I'Pchelle des te intes .  

Pour les essais, il faut tenir compte aussi des observations sui- 
vantes : a )  on doit ajouter le rnéirie rkactif B tous les tuhes ; 
b) le réactif doit être ajouté en une  seule fois ; de plus, si l'on 
ernploie le  &actif A ,  on ne doit pas en ajouter moins d e  quatre 
fois le  volume de la solut.ion qu'on essaye ; pour le  réactif U,  
pas  moins de  trois fois le di t  volume. 

Dosaga des essences dan* les liqueurs, 
Par M. L. VANDAM. 

1. Extract ion des essences. - 200 cc. de la liqiieur à essayer sont 
introduits dans u n  Erlenmeyer de 200 cc. e t  additionnés d e  
poudre d e  pierre-ponce ; on relie B un  réfrigérant,  et l'on 
distille 70 cc. dans une  éprouvette g r a d d e  de 100cc. ; on prend 
le  titre alcoolique T du  distillatum, et  l'on y ajoute une quan- 
tité c (en cc.) d'alcool 2 9%0 déterminée par  la formule : 

et  de  l'eau pour faire un volume de  200 cc. ; on lave l'alcoomètre 
et  le thermométre avec l'eau ou l'alcool klhylique ajouté. 

L'éprouvette contient a insiJa  totalité des essences de  100 cc. de  
liqueur, dissoutes dans  100cc. d'alcool ü. 50°. 

Si cette solution était trouble à 17-180, on la diluerait  de moi- 
tié par  l'addition d'alcool B 500, et l'on niultiplierait le résultat 
p a r  3. 

Si la liqueur contenait moins de  21,7  p. 200 d'alcool, les rnani- 
pulations décrites formeraient u n  volunie supérieur à 100 cc. II 
faudrai t  alors majorer le résultat proportiorinellement A I'excé- 
den t  du dit voluiiie s u r  200. 

Elcrmple : Le volurne de  solution est de  108 cc. ,  e t  l'on y trouve 
Ogr.38 d'essence par  litre. La liqueur contiendra : 

(1) Il est  a remarquer que ces cas sont trhs rares, parce que les 
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T,a solution ainsi prkpi~rée est sooriiise à l'essai de dosiige 
décrit c i -aprk  (III). 

1 1 .  PrPp~crittion d'un tltblec~u t ype  des  points cr i t i y~ tes  d e  trouble de 
diffii.entes essences ou g r o i i p r s  d'essences. - Ce tableau, qui doit 
Stre consulté pour chaque analyse, a Bté coiistitu6 comme 
suit : 

J'ai prépare des solutions types dans l'alcool & %O, contenant 
par litre Ogr.5, 1 gr., Ig r .5 ,  25". et 2gr.8cles essences ou groupes 
d'essences ci-aprks (2) : 

l o  Anis vert pour 1'an;ilyse des anisettes ordinaires ; 
20 Anis vert (une partie) e t  h:~dinne (une partiel pour 1'an;l- 

lyse des anisettes de  Bordeaux ; 
3 0  Carvi (9 parties) e t  cumin (1 pilrlie) pour l'analyse des kurn- 

inels ; 
6 0  Çuraciio bigaradc (1 piirtie) et orange Portugal ( l  partie) 

pour l'analyse d u  curaçao ; 
Y Essence de menthe pour  l'analyse des crèmes de menthe. 
A 25 cc. d e  c l i x i i n e  de ces solutions types, j'ai, à l'aide. 

d'une burette ~ p t l u é e ,  ajouté de  l'eau distillée jusqu'à appa- 
rition d'un léger trouble laiteux, en maintenant la tempéra- 
ture du liquide aux environs de 17-28"; j'ai noté la quantité 
d'eau p ainsi employée, qui  est celle représeritée dans le tableau. 

1:n peu d'hahitude permet d'apprécier à quel moment I'adtli- 
tion d'eau doit être arr8tée pour  obtenir Ic troublc type, 

La valeur p représente donc le point critique d'apparition de 
ce trouble. 

Grammes 
d'essences 
par litre 
- 
0,5 
1,o 
1,: 

2,Q 

Anisette 
ordinaire 

- 
2 5 
11 

7 
5 

incornplét. 
soluble 

incomplét. 
soluhle 

incomplét. 
soluble 

CrBuil? 
de 

Curaçao menthe 
- - 
5 3  15  
2,s 9 
0.5 5,s 

incomplét. 3 3  
soluble 

incornplét. 
soluble 

111. Dosage  des essences. - On prélève 25cc. de  la solution pré- 
parée en 1 ;  on y .%joute les quantités d'eau déterminées par le 

lirlueur' d'un titre si faible en alcool ne sont  que  l'exception. Pour celles-18, 
qui ne peuvent contenir qu 'une très minime quantité ti'wsences, le dosage 
préserite peu d'intMrBt a u  point de vue de l'application de la rdglenienta- 
tion en cette matikre. 

(2)  D'aprds les indications dc M. Bruylanls dans s a  Méthode de dosage 
des essences dans les l i p e u r s  (Annales de chimie anaryfique. 1906, 
p.  406). 
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tableau, d'après l a  liqueur soumise à l 'analyse, en commençant, 
bien entendu, par les quontités les plus faibles, c'est-à-dire par 
le bas du  tableau, et en maintenant la température vers 16-180 ; 
suivant que le trouble apparaî t  aprks la prerriière, la deuxième ... 
addition d'eau, on conclut que  la liqueur contient moins de 0.5, de 
0 , 5 n 1 , 0 , d e  t ,O$1 ,5 ,  d c  1'5 t i2,0, 2,0011 p l u s d e  2 g r .  d'essence 
p a r  litre. 
Exemple : 25 cc. de sulution 1 provenant d'un kummel sont addi- 

tionnés : 

2 0  de 3cc.  d'eau. . . aucun trouble 
20 de :",cc. d'mu.  . . aucun trouble 
30 de  ïcc.5 d'eau . . trouble laiteux 

La liqiieiircontient donc de t gr. h !gr 5 d'essence par  litre. 
L'évaluation plus précise de la quantitk d'essence peut se faire 

ensuite en reprenant 25 nouveaux cc. de la solution 1 et en y 
ajoutant la quantité d'eau p suffisante pour  obtenir le  trouble lai- 
teux type B i7-18O. 

p permettra de  trouver la quantité d'essence. 
Exemple : Supposons qu'on ait  ernployk 6cc.3 pour obtenir le 

trouble ; le kummel contiendra : 

IV. VériFcatzon de In  methode. - (a) Des solutions connues d'es- 
sences diverses ont ét6 sournises à ce procédé. Le tableau ci-après 
donne les résultats constatés : 

Naturo de l'essence 
- 

Anis vert 
Anis vert 1 partie 
Badiane 1 partie 1 
Cumin 
Carvi 1 partie \ 
Bigarade 1 Portugal I partie 

Menthe 
Menthe 

Quantité 
pa r  litre 
- 

1,3  

Quantité trouvee 
par la methode decrite 

- 

1,34 

Quelques liqueurs du  commerce ont  été analys6es par  le pro- 
cCdé Hruylants et,  cornparativernent, pa r  la méthode exposée ci- 
dessus. 

Voici les résultats (1) obtenus : 

(il Les chiffres des numéros 4 a 11 d u  procede Bruylants m'ont et6 
donnes par l 'auteur lui-méme. 
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- 477 - 
Nature Bruylanls 
- 

Kummel de niga 0 .75  
Anisette de Bordeaux 0 , 2  
Curaçao triple sec 0 3  
Anisette plu? de i , 5  
Kummel environ 1 , O  
C u r a ~ a o  L O  
.\nisette plus de 1,O 
Anisette 4,O 
Anisette moins de 1.0 
Anisette enriron 4,U 
Curayao 0.5 

Vandani - 
1 .O 

moins de 0.5 
de 0,30 a 0,35 

i ,75 
4 9 4  

> O  
1,1 
1.85 
0,75 
3 ,66  

moins d e  5,0 

Conclusion. - La coricordnnce dc ces chiffres m'autorise à. pro- 
poser cette nii!ttiode 1r.k sirriple pour  l'analyse des liqueurs. 

Appmreil des t ine  H iiicsorer l'hydrogène dégagé 
lors d e  l ' s l t~qi ie  des iiiétaox per les a d d e s ,  

Par M.  E. KOHN-A~nes.r .  

S'ai publ ié ,  en 190k et  1903 ( i ) ,  les résultats des  expériences 
qui iii'orit servi  à d6lerininei. le poids :itorniquc de  l'aluminium 
par une méthode d é j i  emplogbe par  Terieil ,  inais lQ6rement. 
iilotiifike par moi ; on ai iaque par  11C1 un  échantillon d'alumi- 
nium dont l es  iiripiirelés sont aussi bien déterminées que possi- 
ble, et l 'on rnesure I'hydro$nc dPgagé. Terreil mesurait le 
voluine du gaz ; j'ai préférk recueillir l'hydro$ne & 1'6tat d'eau 
en le faisant  passer sui. unr. Inngiir: colonne d'oxydc de cuivre 
chauffée au rouge sombre. 1,:~ pesée d e  1 : ~  quant i té  d'eau ainsi 
rpc~ieillie condui t  i la quantité d'hyrlro$,ne, et enfin au  vap- 

Al 
port EI 

On tient a u t a n t  q u e  possible con-iptc 'des impuretés dans l'éva- 
luation du résultat.  

Mes expériences m'ont. conduit au poids at,omique 27,05, en 
prenant II = 1 et O - 25,88, avec une approximation de  
-t 0.18 p .  100. 

L'appareil (2) qui m'a servi 5 In détermination d u  poids ato- 
mique de  l 'aluminium présente plusieurs particularités iritcree- 
santes ; j'en donnerai la description détaillée, car il peut servir à 
d ' a u t r b  expériences du  m h e  genre, dans lesquelles on attaque 

(11 Comptes rendus, t .  4 3 9 ,  1905, n V 8 ,  p. 669. -Bull. Sor. chim.. t .  33, 
p 421. et Bull  S U C .  chim., 5 mars 1909. 

(2 )  Cet appareil est construit par la maison Thurneyssen. 58, rue Monsieur 
le Prince, Paris. 
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les m a a u x  par les 
acides. .Je renveriai 
aux inhnoires origi- 
naux le lecteur (qui 
s'iiitéresserait aux dé- 
tails concernant plus 
spécialement I'aluini. 
nium. 

L'appareil (fig. 1) 
comprend esscntielle- 
nient : 

1 " ü n  ballon dans 
lequel on fait l'atta- 
que du métal par HCI 
au dixième (en volu- 
mes) ; 

2'' Des appreils 
propres à dessécher 
exactement l'hydro- 
gkne déuavé ~b i . 

30 Un tube A oxyde - de cuivre chau8é nu 
CL .- rouge ; 

4" pes tubes desti- 
nés k recueillir en 
tot,:ilit.é l 'wu produite; 

5 0  Enfin un appa- 
reil B acide carborii- 
que permettant de 
balayer complètement 
l'hydrogène et la va- 
peur d'eau. 

IJn robinet à deux 
voies, placé sur le tra- 
jet, permet de réoxy- 
der le cuivre par de 
l'air pur et sec et de 
rerriplacer dans les 
tiilies A eau l'acide 
carbonique par de 

l'air. Uri aspirateur, 
plac6 à l'extrémité de 
l'appareil, sert à cet 
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et recourbe k son extrémité intérieure ; 
le tube pénètre jusqu'au fond d u  ballon. 

La courbure de  ce tube erripèche les 
pertes de gaz venarit remonter à la partie 
supérieure du tube ; 

Un tube barboteur U;  muni  d'un ro- 
liind faisant communiquer leballon avec , 

un appareil à acide carbonique. Cri 
tulie C pour le dEgagement du gaz. Au- 
tour de la partie rodée du  col e t  exté- 
iieuremerit, se trouve enroulé uri ser- 
pentin en étain LI, de  faible diamktre. 
Lne circulation d'eau permet de préser- 

effet, en méine temps qu'il supprime toute pression lors des 
d&t,erminations. 

Ces différentes piéces sont d 'une construction particuliére. Le 
hallon d'attaque (fig. 2) est en  cristal, 
d'un diamètre de  O m.  0'3; le col est rela- 
tivement long il = O  ni.21, d = Om.035). 
Sur ce col s'ajuste un  rodage à l'émeri 
portant trois organes dif'f6rents : 

l u  Crie arripoule à robinet A, se pro- 
longeant par  un tube relativement ktroit 

ver le rodage lorsque le ballon est chaiiff6. L'hydrogéne, en 
swtant du ballon, passe dans des g rands  flacons de Cloëz 
conicnant une solution de  bicarbonate de soude ou de I 'eau; 

Fig. 3 .  

on intercale u n  tube de  Win-  
ckler, renferriiarit du  bicarbo- 
nate  de  soude, pour rendre 
le lavage plus complet. Le gaz 
se dessèche dans  deux flacons 
de Cloëz d e  400 cc., remplis a u x  
3 / 4  de  SOL1l' pur ,  dans deux 
grands tubes en U fcrm6s par  
des rodages et garnis  de  ponce 
sulfurique, enfin, dans  u n  tube 
à anhydride phosphorique, q u i  
ser t  ti contrûler la dessiccation. 
Le tube & oxyde de cuivre, étir6 
anx deux bouts, est en verre 

vert ; l'oxyde a été introduit avant  l'étirage du  tube. Les tubes 
destinés à recueillir eii totalil6 l'eau produite sont au  nombre de 
trois ; dans certaines expériences, on ajoute à In suite un  tube 
t a r i  garni d'anhydride phosphorique. 
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Le premier de  ces tuhes (fis. 3) mérite une courte description : 
c'est un tube e n  G à branches latérales, niuni d'un rod:i;c cil 

verre a ; le bouchon rodé fait corps avec une des branches. L:i 

branche 6, opposée au cbté rodé, portc une ampoule ; cette bran- 
che est,  de plus, d 'un  diarriétre tel que l'extrémité du tube 
A oxyde de cuivre puisse pénétrer dans l'ampoule. Un caout- 
chouc formant bague relie les deux tuhes. 

I I  est facile, avec un  pen d'expérience, d'éviter toute condcn. 
sntion d'eau dans I'aiiipoule, à condition d e  maintenir pendant 
toute la durée de l'opération un couranl d'acide carbonique assez 
intense (1). Dans ces conditions, l 'hydrogène arrive, dilui: dans 
I'acille carbonique, sur  l'oxyde de  cuivre ; les gouttelettes d'eau 
qui tendent à se condenser sont trés divisées et facilement voia- 
tilisablcs. A cct cN'ct, on n dispos6, sous la coiinexion du tube ?I 
eau e t  du  tuhe à oxyde de cuivre. uu bec de gaz trEs effilé, dont 
la flamrne chautf'e constarnment la partie antérieure de l'ampoule 
et  I'extrkmité du tuhe à oxyde de cuivre. 

Les autres tubes ?i eau sont des tubes en Li de inênle dimension 
que le premier ; la branche L ampoule n'existe pas ; les deux 
branches'latérales sont pareilles. Ces tubes servent en g4néral de 
témoins ; ils permettent de  se rendre compte de la valeur de 
l'opération, d'établir les coefficients d e  correction et  de  faire un 
choix parmi les expériences. 

J'ai fait deux series d'expériences ; dans  l'une, les tubes desti- 
n6s à recueillir l'eau Etüient garnis de  ponce sulfurique et pesé.: 
pleins d'acide c n r h n i q u e ;  dans une ;iut,re série, je me suis servi 
d e  tubes garnis de perles de verre imbibés de SObliQt pesés 
pleins d'air (2). 

Avec la ponce sulfurique, il est nécessaire d'établir des coeffi- 
cients de correction. La ponce sulfurique, prEparée comine or] 
l 'indique ghnéralerrient (3), absorbe 11:s gaz d'une f i i~on irrégu- 
lière, ainsi que j'ai pu le vérifier plusieurs fois (4). Les résultats 

( 4 )  Un courant d e  CO% de 2 litres pa r  heure suffit lorsque le metal est 
a t taque par  IICl à 1/10. 

(2) Les pesées se font au moyen d'une tare  comprenant un tube analo- 
gue  aux  autres, garni de  la  méme matière. pesé plein d'air et ferni6. Si 
l'on effectue les pesees avec des tubes pleins d'acide carbonique, il ne faut 
pas t rop attendre : en 48 heures, des tubes à. pdnce pleins d'acide carboni- 
pue el. fcrrriks a u  moyen de liouls de  verre rriuriis de caoutchouc on1 
perdu Ogr.007, alors que des tubes remplis d'air n'ont pas varie. Au drls. 
d e  ce temps, le poids des tubes remplis de CO¶ est resie constant. 

(31 La ponce a Bté prkparée par  calrin;~tion, puis mise en contact avec 
SO'tie c t  calcinbo ii nouveau jusqu'ii apparition de furriees blanchos. 

(4) Trois tuhes  A, B .  C. d e  volunies Bgaux ii 10,36 c t  36 cc , garnis de ponce 
sulfurique provenant de 15 g r .  de  pierre ponce sckhe, ont eié pesés suc- 
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obtenus avec des tubes à perles sont beaucoup plus rkguliers et 
n'obligent qu'A des corrertions insignifiantes. 

Les poids de  matière mis en œuvre, lorsqu'il s'agissait de la 
détermination du  poids atomique deI'alitininium, variaient depuis 
Ogr.5 Ogr.7. ,l'ni résumé dans le tah1e;iu suivant les expériences 
satisfaisantes qui m'ont servi à Btahlir m a  moyenne. 

1 (tuhes avec: ponce et acide carboniqiie) 

Variations de pnids Vitesse 
Poids - v - Concen- de COS 

de Tuhe H20' tratinn par 
substance Tube A Tiitie R Tiibe C a P%Ob p .  iOl) de ETCI heure - - - - - - - - 

No 18 0,7909 0.7767 0,0010 nEant néant 98.08 217 4 litres 
No 49 0,7428 0,7320 0,0025 » 1) 98.20 1 / 4  5 N 

S0 21 0,5477 0.5373 0,0013 0,0012 n 07,86 1/10 3 N 

No 22 0,5132 0,5035 » )) I> 98.10 1/7 3 N 

T0%3 0,6571 0,6487 0,0018 0,0018 )) 08.44 1/10 fi » 

TI (tubes à perles s~ilfurii~ues, pleins d'air) 

No% 0,4993 0,4900 0,0005 0,0005 0,0006 98.03 1/10 3,s 
NO29 0,5384 0,3260 0,00l3 0,0005 0,0003 97.98 1/10 2,8 

Les conditions de température ne variaient que dans de  fai- 
bles mesures pendant les expériences. Les coefficients de correc- 
tion déterminés p a r  des exphiences à blanc s'accordent avec 
les variations subies par  les tubes U et C pour la premiére série 
d'expkrience . 

Pour les tubes B perles, les corrcctions sont LrEs faibles ; elles 
son1 déterminées par  la vaiiatiori du tuhe - à ;rrihydride phosptio- 
rique et du tube C. 

J'ai tenu compte égileinent des parties du métal insoluble 
dans IlCl. Comme le m6hl  est loin d'étre homoghne, ce fait 
explique en partie Ics écarts dans les nombres obtenus. 

Enfin, comme le fer (0,lcS p. 100) existant 2i l 'état mitülliqiie 
laisse dég:igc:r de l'hydroghne dans des proportions ditThenles 
de I'aluniiriium, lors de son attaque prir IICI, j 'ai  tenu compte 
de cette cause d'erreur dans les calculs. 

La moyenne des bonnes expériences montre  que 100 parties 

cessivernant pleins d'air et plcins d'acide carbonique ( 1  = 22, H 765) .  
Les dilfbrences de poids obtenus conduisent au volume de CO2 renferiiib 
i ce ruoiiirrit dans les tubes (.2 = 40.5. R r 3fi, C - 3 6  cc.) J'ai dktrrrninÉ 
ensuite le volunie occupk par  la ponce dans les tubes.  La diffërence des 
volumes : vol. total du tube, e t  vol. occupe par la ponce IA = 27, B 723, 
C=231 montre quel est le volume d'acide carbonique ansorbé par la  ponce. 
Dans le cas prbsent, la ponce absorbe jusqu'a son çolurne ou 0, lf i  p.  100 
de son poids d'acide carbonique. 
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du métal pur donnent lieu à la formation de 99.152 d'eau, avec 
une approximation de 0,18 p. 100. 

On en déduit le poids atomique : 

27,05 (en prenant H = 1 et O = 15,88) 

L'appareil m'a également servi à contrôler l'intégralité de  
l'action du sulfate ferrique sur la poudre d'aluminium, ainsi qu'au 
dosage du fer métallique dans les poudres de fer pharmaceuti- 
ques et commerciales. Son usage peut donc être trés généralisé. 

Prémiencm et rccherahe de I'lnoslte 
dans les vlns naturels, 

Par M .  G.  PERRIN, 
Chimiste aux  laboratoires d u  ministère des Finances, B Cette. 

Tous les vins naturels contiennent de I'inosite. landis que les 
vins artificiels n'en renferment pas ; on peut ainsi les dislinguer 
les uns des autres ; ce corps coûtant fort cher, les fabricants de 
vins factices n'ont aucun intérkt à en introduire dans cesvins. 

D'après Winst, I'inosite serait un sucre cristallisahle, isorn&re 
avec le glucose, mais n'ayant pas d'action sur la 1iiniii.re pola- 
risée. Il a été découvert par Scherer dans les eaux-mères de la 
prhparation de la crkttirie. 11 se trouverait aussi dans le pou- 
mon, le foie, le rein, la rate des boeufs, dans le cerveau, le rein 
et le poumon de l'homme et dans certaines substances vég6tales, 
ce qui expliquerait sa présence dans le vin. 

Caractérisation de Pinosite. - Certains procédés existent pour 
rechercher I'inosite dans un vin, entr'autres ceux de Robinet et 
de Maurnené: le premier de ces procedes est un peu long; le 
deuxième ne donne pas de résultats positifs dans le cas de cou- 
page de vins naturels avec des vins factices. 

Nous avons pu caractériser I'inosite dans un vin de l'Hérault en 
opérant de In manière suivante : on prend 200 cc. di1 vin à 
essayer ; on défhque avec 20 cc. environ de sous-acétate de plomb 
et qiielqufi gouttes de solution alcoolique de tannin ; on fillre ; 
on précipite le plomb par HeS ; on filtre de nouveau, et, dans le  
cas de vins rouges, on décolore avec une pincée de noir animal 
pur ; la liqueur incolore est évaporke au bain-marie dans une 
capsule de porcelaine jusqu'à ce qu'elle soit rkduite en consis- 
tance sirupeuse (son volume est d'environ 10 20 CC.). 

On peut alors caractériser l'inosite de deux manières : 
2 0  Deux gouttes du liquide sirupeux sont placées sur une lame 

de platine avec une goutte de solution de nitrate d'argent au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dixieme ; on évapore à siccité avec prkcaution ; on peut méme, 
et cela nous a donné u n  bon résiilt.al., faire charbonner la. inatibre 
et incinérer avec p r h u t i o n  le charbon obtenu ; lorsque ce rtrsul- 
tilt est atteint, il se forme iine belle coloration rose, Iégèrerrient 
violaciie, qui disparaît  ?i froid, pour rcpnrüîtrc par  une noiivcllc 
élévation de teinpératiire. O n  ne peut corifontlre cette coloralion 
avec celle 13onni:e p a r  le platine cliauf'f'i: dans l a  fiailinle du  bec 
Bunsen. Nous avons aussi optrré la rtaction dans  une  capsule de 
platine, mais elle est moins nette. 

2" On évapore une goutte ou deux du liquide concentré s u r  
une laine de platine avec u n e  goutte d'acide azotique; on brille 
le chdrhon en opkrant cornine ci-dessus : on ajoute une goutte 
d'ammoniaque, et l'on évapore de nouveau ; avec ce procédé, la 
coloration rose est moins sensible qu'avec le précédent. 

Nous ferons rcinarqucr que cette caract'risation du  vin nalu- 
rel par I'iriosite ri'oflre qu 'un iritér&L secondaire, les vins arlifi- 
ciels pouvant Etre reconnus aisement p a r  une analyse élémen- 
taire; le dosage de l'extrait, de l'acidité, de la crème d e  tar t re ,  
l'examen des cendres, les règles d e  mouillage et  de  vinage indi- 
queront aux chimistes les falsifications. IJalgré cela, il nous a 
paru curieux et intéressant de rechercher, p a r  une  méthode sirn- 
ple et rapide, un des éléments caracthis t iques des vins naturels, 
recherche qui pourra  quelquefois aider le  chimiste dans un cas 
douteux. 

A propos da dosnge de l'acide tartrique total 
dans les produits teiatriqoen, 

Par M .  le Dr P. UAI+LBS. 

I,a méthode Goldenber;. repr6sente le procQiit! d e  dosage de  
l'acide tartrique total le plus  suivi dans  tous les pays. Son appli- 
cation comporte trois causes d'erreur principales : 1 V a  transfor- 
mation intégrale d u  tar t rate  de chaux en bitiwtr;~te de potasse ; 
2 0  le choix d'un acide ét,alon pour titrer la liqueur normale alca- 
line; 3' l'emploi d'un indicateur pour apprécier le point de sütu- 
ration du bitartrate finalement obtenu. 

Dans une note ~ m k é d e n t e  ( i ) ,  nous avons, le piwriier, iridiqué 
comment, depuis longtemps déj i ,  nous pratiqiiions facilement et 
sûrement la transformation du  tarlrate de  chaux et comment on 
pouvait constater immédiatement qu'elle était complète. 

Dans une deuxième note(2), nniis avons dcmontri: aux chimis- 

(1) Voir Annnles de chimie nnnlytiyue, 1 8 9 6 ,  p.  225 e t  1907, p. 355. 
(2) Voir Annales de chimie analgligue,' 1907. p. 276. 
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tes tartriers que 1'6talon ne  pouvait étre que le bitartrate pur de 
synthèse, recristallisé et  sec, prépare selon nos indications détail. 
Iées. 

Enfin, voici notre avis  sur  les indicateurs de  saturation du 
bitartrate de  potasse. 

Comme la majorité des chimistes, nous estimons que, dans les 
matières tartreuscs, ainsi que d a n s  les jus sucrés et  autres, il y a 
des espèces chirriiques indkterrriirites qui,  agissarit s u r  la phénol- 
phtal6ine à l a  manihre des acides faibles, faussent ses virages et 
obligent b la rejeter comme indicateur principal.  Comriie eux, 
nous sommes donc revenu a u  papier de  tournesol sensible et 
neutre, c'est-$-dire teinté Zn violet. Mais comme, dans l'espbce, 
on procède loujours 2 la forrriütion progressive d 'un sel alcalin 

acide organique, il y a des précautions à prendre pour saisir le 
point de saturation d e s a  solution. Voici celles que nous proposons: 

Selon que la liqiieiir alcaline caiistique qu'on emploie est la 
potasse ou la soude, nous avons e n  réserve et à 1 Etat de pureté 
des cristaux de tar t rate  neutre de  potasse ou de  tartrate double 
de potasse et  de soude. De l'un ou l'autre de  ces deux sels, nous 
pesons 1 gr.,  que nous faisons dissoudre dans 120 cc. d'eau bouil- 
lante pure ; dans ce liquide, nous plongeons 2 moitié et à 
demeure des bandelettes de papier de  tournesol sensible; ces 
bandelettes, appuyées contre la paroi blanche de la  porcelaine, 
prennent, dans la partie zmmergée, une nuance bleue gui sera 
notre point de repère. 

Parallélement, le bitartrate de potasse rl. t i t rer ,  lavO à l'alcool, 
est dissous dans 100 cc. d'eau bouillante ; on y verse quelques 
gouttes de phénolphtaléine (uniquement destinées tt guider le 
chimiste dans l'allure de l'écoulement de la burette), c t  l'on 
immerge à moitié, comme plus haut ,  quclques bandes du mème 
papier de  tournesol. l'eu peu, ce papier devient bleu, mais 
dans le seul point qui coïncide avec la surface du  liquide. h ce 
moment, on reporte l a  liqueur à l'ébullition ; on ajoute du papier 
neuf, et l'on ajoute d c  nouvel alcali, mais  lentement, jusqu'à ce 
que la partie immergée du dernier papier a i t  pris la nuance du 
t6moin précitC. 

C'est le point final; on a ,  dans les d e u s  capsules, du  tartrate 
neutre bien normal, ayan t  un mème degré d'ionisation. Pour 
rougir,  la phénolphtaléine exigerait toujours quelques gouttes 
d'alcali de plus ; nombre variable, selon la nalure de la rnatiére 
tartreuse mise en traitement. 

Ces minutieuses précautions nous semblent logiques et elles 
sont indispensables, car  le degré de pureté  qu'on va accorder à 
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ces 2 ou 3 gr. de matières brutes reprësente souvent de irès gros 
intérbts cornrrierciaux. 

Si l'on pouvait dkcider les chimistes  Litrtricrs à rerioncer a 
l'emploi des solutions d'alcali caustique et  & adopter l'eau de 
baryte titrée, ainsi que le hitartrüte p u r  et  sec, nous croyons que 
ce serait un vrai progrès. Voici pourquoi : en saturant  par  l'alcali 
le bitartrüte à t i trer,  on tend de  plus en plus L e n  faire u n  sel 
chimiquement neutre, mais  qui,  pa r  nature, est alcalin au tour- 
ne~ol ,  tandis qüe cette alcalinit6 est influencée à l a  fois p a r  le 
volunie d'eau et par  sa terripériiture. 

La haryte, contrairerrient a u x  alcalis, ne forme avec les acides 
organiques que  des sels absolunicnt neutres au tournesol, de  
telle sorte que, avec elle, le point de saturation est plus précis et 
plus ais6 à saisir. Quoiqu'il y ait malgré tout la moitié du  bitar- 

. tiate réduit à la fin à l 'état de tartrate neutre de potasse,' rious 
estinions devoir engager nos collèques de la Commission d'ktu- 
des à examiner ce point, d e  façon à adopter d6sormais au  Con- 
gres de Londres l'eau de baryte, s i  la rnajorité par tage notre 
avis. 

Snr les variations des proportions respeotlvem de 
glucose et d e  lhmlose drinri les moîits de rai- 
sins ( { ) ,  

Par M .  I l . - C ,  MES-THE. 

Chaque année, depuis 1897. le soin de  diriger l a  vinification 
qui rri'incoiribe, en rriairits cuviers du  Sud-Ouest, m e  met dans  
I'ohligation de procéder à de très nombreuses analyses de moûts. 

Poussant h fond ces analyses, j'ai constat6 certa'ines rnodifica- 
tioiis d;~i is  la composition des jus  provenant de  raisins attaqués 
par les insectes ainpdlophages et par  les chanipignons. En 4900, 
en 1903, en 1907, en 2908, j'appelais l'attention de mes c o l l è g ~ e s  
sur la pliipart de  ces modifications, ainsi,  d'ailleurs, que sur  le 
d6séquilibre pouvant résulter,  pour le  milieu, d'une concentra- 
tion hhtive et galopante ayant  surpris les sucs des baies avan t  
coinplkte maturation physiologique. Je  leur signale aujourd'hui,  
cornme be manifestant très fréqueirirnent, et parfois avec une trbs 
large niiiplilude, des variations dans les proportions respectives 
de glucose et de lévulose. 

Voici quelques-uns des cas les plus typiques relevés pour la 
dernière récolte : 

(1) Commuriication faite au Congrbs do 1'Association des chimistes de 
sucrerie et do distillerio, h Paris, 11 mars 1909. 
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DPvintions po- . Siiere 
Iirrinktriques réducteur 
eu degrés de total dosi: à 

Designation des  cépages cercle et l e  liqueur 
auxquels appartiennent les fractions cen- cucroriolas- 

raisins ayant fourni les rnoiits tesirnales 
examines. de degré 
- - 

Sérriillr~n d u  Sauternais 8,946 
(mûr, mais non pourri).  1 Hz+ 2" 

Metterrick d u  Sauternais ) - 9,57 
(riiilr, non pourri). ! 0 =+ 20 

Sauvignon du Sauter- 
nais (moins-miir  que les 
précédents' .  

Chasselas du Lot-et-Ga- 
ronne, non malades en 
apparmce .  niais dont  les 
grappes ont porte des 
grains  avariés, enlevés aux 
ciseaux. 

Chasselas k grains ava- 
riés p a r  champigrions di- 
vers, développes B la suite 
des piqiires des eudemis. 

Chasselas a grains iden- 
- 9,49 

titlues aux  précédents 
(autre  lot). 

Chasselas a. grains sen>- - 
blables aux precedents 
(autre  lot). 

Aliearite -Bouchet, 
grains forlement 
ses. 

Malbec Girondin (Gravcs) 
ti grains sains et sensible- 
ment  n i i i r ~ .  O = ?  

Cabernet Sauvignon(Gra- 
ves) grains ssscr  forte- ' - 
ment eudernises. r 6 =+ 19 

Séniillon ( d u  Brannais)., 6,776 
qmins  smsiblement sains. / e=+ 19 

Chasselas : grains con- 
serves pendant u n  mois 
dans  une  alirio.phhre satii- 
r6e d e  vapours de  formol B 
15" ou l S n ,  Jus ecoulé 
spontanément. 

J u s  ecouli. par pression. i2  I - 
Chasselas : grairis atla- 

qués p a r  des organismes 
divers développCs $ l a  
siiite des piqîires des eu- 
dbmis dans des poches de 
11q1ier snlfurisii opaque 
contenant les raisins. 

. . 
sique 

( g r .  par lit.] 
- 

?49,90 

261.89 

289,46 

183,33 

(81,81 

156,25 

156,25 

151,51 

185,185 

178,57 

166,86 

144,95 

149,223 

263,i 5 

Glucose - 
l2ti,Ol 

131,38 

149,OI 

83.88 

70.64 

65,M 

63.07 

68,85 

86,58 

84,05 

8l,7R 

71,90 

X,72 

214,80 
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Moût de Folle Blanche 
Sauvignon, Semillon d u  
Castilliinnais sucre, partiel- 
lenient fernienlb et muté  
& I'acide sulfureux, provc- 
nant du Castillo~iriais ; 111-6- 
sentant : degré alcoolique : 
7,s. 

Modt du méme genre. - 9,966 99,99 30,37 69.62 
O = +  42 

Moiit  du m h e  genm. - 9,966 99,99 31,99 68,OO 
0 =+ 12 

Moiit du mi'rna genre. 1 8:: i2 93,42 98,02 65,40 

Ces r6sultats montrent qu'il y n des moîits d e  raisins naturels 
auxquels on ne peut refuser la qualit6 d e  moîits purs  et qui  se 
présentent, au point d e  vue de la répartition des sucres : glu- 
cose et lévulose, comme des jus  de  raisins partiellement fer- 
mentés. 

Quelipes ohçervations a n a l o p e s  a u x  miennes ont kt6 piihliérs 
par plusieurs chimistes ; mais alors que  ceux-ci consid&rent le 
fait qu'elles révblent cornrrie exceptionnel, je dis : i0  qu'il est 
d'une extrème frkquence, en ces temps où  s h i s s e n t ,  au vignoble, 
la cochylis e t  I'eudémis avec leur cortège de parasites cryptoga- 
niiques modificateurs des hydrates de carbone;  T q u ' i l  est d e  
nature h fausser, dans une  mesure plus ou  moins large, les con- 
tlusions de l'expertise chimique en matiére de  recherche d u  
moût de'raisins d a n s  un  vin édulcoré. 

Dkféeation d o  la i t  pour le dosnge d o  l ~ o t o n e  p m r  les 
l iqueurs oopciqnes, 

Par M. C .  CAHREZ. 

Uans le lait de femme, le dosage a u  lactose ne peul 6tre rli'ec- 
tué p a r l a  methode saccharimétriqiie, qui  conduit à des rksultats 
erronés en raison d e  la présence ( l ) ,  dans  ce lait, à cdté du  lac- 
tose, d'une substance lévogyre, non réductrice, qiie les agents  
de défécation n'éliminent pas .  Le lactose ne peut donc y être 
dosé que p a r  la méthode d e  réduction à l'aide des liqueurs 
cupriques. 

Pour  éviter l'action perturbatrice des substances albuininoïdes 
s u r  ces liqueurs, le lait doit être déféqué. 

La défécation du  lait de femme est particuliérement délicate. 

(1) D ~ N I G E ~ .  - These de pharmacie (D. S.) Paris, 15 décembre 1892. 
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La méthode au métaphosphate de  soude (Denigès) (i)  ne fournit 
pas facilement un  liquide limpide, méine après plusieurs filtra- 
tions. Ln méthode au  nitrate mercuriquc (Patcin) donrie un 
filtratuiri p;irf;tilerrien t limpide, bien exempt tl'alliurriirie, [nais 
renfermant du  mercure, dont  l'élimination nécessaire complique 
le procédé. La methode au ferrocyanure de  zinc (Carrez) (2) ne 
prEsente pas ces inconvP.nit:nt.s. 

Voici la technique suivre pour la défkcation d u  lait destiné 
au  dosage du lactose par  réduction : introduire dans  uri ballon 
de  IOOcc., en suivant l'ordre indiquEet e n  mélangeant bien a p r h  
l'addition de chaque substürice : 

Lait . . . . . . .  
Eau . . . . . . .  
Ferrocyanure de potassium 

(en solution en 150gr. 
par litre) . . . . .  

Acétate de zinc (en solution 
& 300gr. p a r  litre) . . 

Phtaléine du phénol (en 
solution a 4 p. 100) . . 

Lessive de soude étendue. 

. . . .  Eaudistillée. 

1 goutte. 
Q. S. pour légère coloration rose persis- 

tante. 
Q. S .  pour 100 cc. 

Filtrer.  
Le filtratuin, Ié~éremeri t  rusé, représente le lait Etendu au 

dixiéme, dkbarrüssé du  beurre. de la caséine et  même de toute 
albumine, en mSme temps que d u  zinc. Ce filtratum est limpide 
de premier jet ,  aussi bien avec le lait de femme qu'avec le lait d e '  
vache. 

On peut éviderrimeut défkquer de la aiSrne façon le petit~lait  
provenant d u  dosage du beurre par  l a  inéthodc d'Adam. 

RLWE DES PUBLICAI IO AS FRAAÇAISLS 

Bechrrche rapide; d o  brome en présence d'on 
grand exeérr d e  olilore. - A I .  UENIGES (Bulleti~z de ln 
Suciel6 de g~harmacie de Hordeaux de fkvrier 4909). - Si l'on 
verse 2/10 de  cc. d'une solution de  clilorure de  sodium au dixième 
dans  u n  melange de  2/20 de cc. d'une solution de  sulfate de cui- 

(1) Loco citato. 
(2, Voir Annales de chimie analyiique, 1908 ,  p. 97.  
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vre à 4 ou 5 p .  100 avec 5 cc. de SO'IIy (D  t 1 ,ah), on ohtient 
iiniiiédiateincnt un prccipité jaune de chlorure ciiivriqiie anhy- 
dre; si la dilution du  chlorure de sodium est plus grande, le pré- 
cipité est moindre et  app i ra i t  plus lentement. 

Si, dans l'expérience précédente, on reniplace les 2/10 de cc. 
de solution de chlorure de  sodium par  u n  m&ine volume d'une 
solution d'un bromure alcalin, on obtient u n  pr6cipité noir de 
broinure cuivreux, avec coloration violacée d u  l iquide;  cette 
réaction se produit m h e  dans les cas où la solution bromurée 
est ires dilu& ; elle est encore apprkciable avec une solution à. 
Ogr.50 par  litre ; mais alors on  ohserve seulement la coloration 
violacée due au broriihvdrate de bromure cuivreux. 

Si I'on a un mélange d e  bromure et de chlorure, on prend 
2/10 de cc. d'une solution d e  sulfate de  cuivre 4 ou 5 p. 100 et 
Scc. de S04i12, e t  I'on ajout,(:, comme prl:cédeminent,, 2/10 de cc. 
de la solutiori du  inelange de brorriure et de c1ilorui.e; si  Iü pro- 
portion du  bromure attëirit au  maxiniuin Ogr.50 par  litre, e t  si 
cclle du chlorure ne ditpasse pas IOgr., on observe exclusive- 
ment la réaction correspondant a u x  hrornures ; une  réaction 
mixte se produit si la dose de chlorure est supérieure à 10gr.  par  
litre ; le précipité présente alors des gamines comprises entre le 
jaune foncé ou le jaune-rougeâtre et le noir. On peut ainsi déce- 
ler le hrome dans un  mélange contenant SU0 ions de chlore pour - 
1 ion de brorrie. 

On peut, pa r  ce procédé, rechercher les bromures dans l 'urine; 
si la quantite de ces sels dkpasse 0gr.50 par  litre, on peut opérer 
directement sur  l'urine, mais la présence di] glucose ou de ci:r- 
tains ctirorriugénes peul d6Lerminer la formation de  coloralioris 
étrangeres qui  nuisent à la réaction. II est  préférable d'incinérer 
5 cc. d'urine au  rouge sombre ; on rcprcnd le résidu par  Occ.5 
d'eau, et l'on opère iomme il a étF: dit-précédemment avec 2/10 
de cc de cette solution. 

Si la dose de bromures est  plus faible, on incinère 10 h 20cc.  
d'urine ; on reprend par  5 cc. d'eau ; on filtre; on évapore et  l'on 
incinère de  nouveau ; on ajoute au  résidu 2/10 de  cc. d'eau, et la 
solution o b t ~ n u e  sert k effectuer la réaction ci-dessus indiquée. 

E n  présence des i o d u r ~ s ,  il faudrait éliminer ces derniers p a r  
ébullition en présence d'un peu de nitrite de soude, après a d -  
fication par  SO'HZ; lorsque le liquide serait réduit de moitié de 
son volume, on neutraliserait ; on évaporerait et I'on achéverait 
comme ci-dessus. 

Les iiaphtolm pour e n r ~ o t é r i s e r  qoelqaeu altléhg- 
des. - M .  DENIGES (Bullelin de la Société de pharmacie de Bor- 
deaux d'octobre 1908). - Les nnphtols a et p peuvent servir i ? ~  

caracth-iser quelques aldéhydes. On prend dans  un  tube 2 cen- 
tigr. environ de naphtol pulvérisé, 0cc.l d e  solution alcoolique 
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- 190 - 
I 

d e  l'aldéhyde h essayer (1 gr. de  cette aldéhyde pour 100 cc. d'id- 
cool (i 00-95°) et 2 cc. d'alcool 1? 90-950 ; après  dissoliition du 
naphtol,  on ajoute 2 cc. de S0'l12 ( D  = 2,80)obtenu e n  m d a n p n t  
100 cc. d'acide (D = 1,84) avec 20 cc. d'eau. Après deux minutes 
environ de contact, on observe la coloration forrriéc : 

1 pourpre, intense, sans fluorescence sen- 
Rouge s ib le .  . . . . . . . . . . . 

sang, avec fliioresccnco verte . . . . 
Violelte, avec fluoresceneo verte . . . . . . 
Verte ou  jaune vert. avec fluo- trés forte et  l a rge ,  

rescenee et spectre à deux 
bandes dans le bleu e t  le 1 jaune. Ci:lte tli.rriii:rt: est. . trks fine e t  faible. 

1 serin, avec fluorei;cence, sans trouble . 
rouge, se troublant apr8s trois minutes . 
acçompagnee d 'un jaune d ' o r .  avec 

jaune - rose. avec 
trouble avant 1 mi 

, nute.  . . . . 

Avec le naphtol a, on opkre de la iri&rrie façon ; au  1)oul d'une 
minute, on observe une coloration : 

Jaune 

II est essentiel d'opérer exactement conformément aux  indicn- 
tions ci-dessus données e t  avec les réactifs t i t rés  comme il a été 
d i t  ci-dessus. On peut remplacer les 2 centigr. de  naphtol et 2 cc. 
d'alcool par 1 cc. d'une solution de  1 gr.  de naphtol  dans 100 cc 
d'alcool & 90-950. 

grenadine, passant a l'orange et  se  trou. 
blant . . . . . . . . . . . . 

1 

groseille ou lie de 
vin ; on  prend 1 cc 
de liquide, qu'on 
porte 5 niinutes au 
bain-marie bouil- 
lant  ; après refroi- 

jaune d'or, passant 
à froid a u  rougc- 
sang. . . . - 

jaune plus ou moins 
fonce, paraissant., 
a froid. bleuté, vu 
p a r  réflexion en 
couche rriincc. . 

jaune-vert . 
d i s s e m e n t ,  o n  rouge avec reflek 
ajoute 4cc. d'acide jaunâtres  ou rou- 

, sulfurique alcooli- 
se (40 CC. d'acide 
D = 1,841 e t  2Occ. 

!3 'alcool à 90-95O) ; 
le liquide devient 

ge-sang , parais- 
sant ,  S froid, bleu. 
t e ,  v u  p a r  rE - 
flexion e n  couche 
mince . . . . 

rouge Bordeaux . 
rouge lic dc vin, 

\ t rouble.  . . . 
clair. avec Lrouble . . . . . . . . 
orangé, puis jaune d'or, avec trouble . . 
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Aetiea de le lumière mur le laif additionné ale 
bichroiiiete de  p n t a ~ s e .  - hI. G .\SC,ZKD (Comples  rendus 
derAcadSrnie des sciences (111 2 "  n i ; m  1909). - M M .  (;rc;lot ( 1 )  
et Mori~oisin ( 2 ,  ont  déjh signal6 quelqucs incorlvEnients quc: 
présenle I'eriiploi du bichromate de potasse comme agent conser- 
vateur des 6chantillons de  lait destinés à I'anizlyse, inais pcr- 
sonne n'a indiqué le rôle de la lumiére dans  les transformatioiis 
que subi1 le lait biclirornal4 ; or  ce rUle est prépondérant,  e t  c'est 
$ la lumière qu'on doit attribuer la teinte gr ise  ou verdbtre quc, 
prennent souvent Ics écl-iaritillons d e  lait au  bout d'un ccrtain 
temps, teinte due h l'oxyde de chrome qui  se fornie. 

Afin de prouver l'action de la lumière, 31. Gascard a pris deux 
6chantillons de lait, qu'il a additionnés dc  1 gr.  dcbichi-ornate dc 
potasse par  litre de lait ,  c'est-A-dire d'uni, quaiitité i peu près 
égale 2 celle dorit sont  üdditionnbs les laits prélevks par le s w -  
vice de la r6pression des fraudes. Un de ces 6cliantiilons a Eté 
conserve à Ia lui-iiiCre ; au  bout de deux nîois, il ~'Ctiiil forrnk, 
dans le vase corilenant ce k t ,  iiri coagulim blanc vi:i-diltre, 

u 

riasean1 au milieu d 'un  liquide gris-rosé ; le beurre se  separait  
en petits blocs coiripacts ; l'aciditb était de 8gr .6  en acide lac- 
tique. 

Le deuxicirne écharitillon, r.onservk dans I'obsciiriti:, avait,  au  
hout du même temps,  un aspect tout différerit : il c5tkiif. resi.6 avec 
sa coloration jaune d'or ; il n'&ait pas coagulé ; son acidité n'était 
que de l gr. 6 ; s a  matière grasse s'érriulsionnail facilenicnt ii 
froid ; bref, il était utilisable pour l'analyse, tandis que le pi'e- 
mier ne l'était plus. 

11 g a donc intérkt à mettre à l'abri de  la lumière les kchantil- 
lons de lait bichrorriat6 destinés a u x  expertises judiciaires ; cette 
précaution est d'autant plus nécessaire que le quatrième échan- 
tillon n'est souvent malys6  que plus de six iriois après son prk- 
lèvement. 

REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES 

Les bnreltes 8 plnee pour les titrages au perman- 
g u o ~ t e  de potasse et u l'iode. - MM. J)E KOKINCK et 
LEJEUNE (Bull(&. de lu Société chirniquc de Belgique de f h r i c r  
1909). - On adrnet assez gknkralrnient que les burettes à pince 
ne contiennent pas pour  les titrages au  permanganate de  potasse, 
i i  cause de l'action réductrice exercCe par  le caoutchouc sur  le 

(1) Voir Annales de chimie analqfique, 1 9 0 7 ,  p. 246 .  
(2) Voir Annalm de chimie analytique, 1 9 0 9 ,  p. 103. 
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réactif ; M .  de  Koninck a démontrk, en 1869, que  cette rCdiiction 
est pratiquernent nkgligeable, si  le liquide ne  s6juurne dans la 
burette que pendant  la durée du  titrage. 

En 1904, Lunge est arr ivé a u x  nifimes résultats. Ce chimiste n 
étudie aussi l'influence du  caoutchouc s u r  les solutions d'iode, 
et il a constaté que l'action e x e r d e  a une  certaine irnportrince. 
Ses expériences ont  consisté k plonger des morceaux de tube 
en caoutchouc d a n s  des solutions d'iode K/10 et N/100 ; n p r h  
un  contact de  quatre  semaines à l'abri de  l a  lumière, il a dosé 
l'iode, et il a constaté une perte de  45p.  100 clans la liqueur N/10 
et de 92 p .  100 dans  la liqueur NjZOO. 

~ u n ~ e - a y a n t  opéré dans  des conditions très différentes de 
celles qui  sont réalisées dans  les dosages l'aide de  burettes à 
pince, M. Lejeune a effectué des essais en se  servant  de ce 
genre de  burettes. Afin de rendre plus sensible l'action du 
c:ioutchouc, il a fait usage d'une biirctte munic  d 'un tuhe d'un 
diamètre de 5 rnillirn. et dont la parl.ic l i l m  avait iine longueur 
de  20 cent., c'est-à-dire 10 fois celle eniploy6e pour une burette 
ordinaire. La solution d'iode utilisée contenait 1 gr .  d'iode pour 
un  litre d'eau, e t  il était dissous à l'aide de  10gr .  d'iodure d e  
potassium. La snliiticin d'hyposulfite de solide qui a swvi ;iii 
t i trage était telle que 38cc. 1 correspondaierit b 10 cc. de  liqueur 
iodique. 

L'iode a Eté titré successivement après  u n  contact de 5 ,  de  
20, de 20 miniites, de 40 et de 72 heures A u  bout de  5 minutes, 
6 p.  200 de l'iode étaient absorbés ; au  bout de 10 minutes, 
10,7 p .  1 0 0 ;  a u  bout de 20 minutes, 25,4 p .  200 ; au  hout d e  
40 heures ,  68 8 p. 200, et au bout de 72 heures, 87 ,2  p. 100. On 
voit que la perte en iode de la liqueur iodique est loiri d'Stre négli- 
geable. L a  face interne d u  caoutchouc (qui était du  caoutcllouc 
rouge) ne paraissait pas  profondément a t t q u é e  ; elle était deve- 
nue rugueuse et  comme g r a n u l k ,  e t  sa couleur ava i t  passé nu 
gris-verdâtre sale. 

On pourrait  supposer qu'après absorption d'une proportion 
suffisante d'iode, le caoutchouc se  sature et  devient incapable 
d'en absorber davantage ; il n'en est rien ; pendant trois sërnai- 
nes consécutives, M .  Le.jeurie conslata que lx tiécoloration de 
l a  liaueur d'iode allait en s'accentuant. 

En traitant p a r  la potasse la partie altérse d u  caoutchouc. on 
a obtenu une solution contenant de  l'iode. 

Ces expériences prouvent p6reiriptoirernerit qu'on doit s'abs- 
tenir de seservir  d e  burettes 5 pince pour les titrages k l'aide 
des liqueurs d'iode. On doit alors faire usage de burettes à robi- 
net, e t  l'on 11'3 pas à craindre que la viiseline dont  on graisse le 
robinet fausse lesrésultats,  car  elle est sans action sur  la liqueur 
d'iode, ainsi que l'a constat6 Lunge. 
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IBestroclion den n ie t i i res  organiqnes. - M. KER- 
BOSCH (Archiv der Phurmnck,  1908. p .  617). - 1,'anteiir 
opère de In manière suivante pour la destruction des maticires 
organiques dans les recherches toxicologiques. Lorsque la sub- 
stance est solide, on la  réduit en pulpe fine, e t  l'on en fait une 
bouillie avec de l'eau ; cette bouillie est introduite dans une cor- 
nue tubulée en verre d ' lh ia ,  dorit le volunie doit être au  rrioiris 
kgal à quatre fois le volume de la bouiilie ; on ajoute dans la 
cornue un volume de SUbH2 et  un volurne d'AzO311 égaux à la 
moitié de la masse en gr .  de la substance sèche dktruire ; on 
chauffe doucement d'abord, en h i t a n t  I'Eliullition ; on ajoute 
ensuite goutte B goutte AzOJ1l, de manikre que cet acide soit tou- 
jours cn fiiible e x c h ,  et en ayant. soin d ' é~ i t , e r  1 i i  cnrlionisation ; 
il se foriiie de  I'$cuine, q u i  disparaît  au bout de quelque temps ; 
on obtient alors un  liquide jaune, que surnage la matiére grasse ; 
on éliive In température afin de carboniser Ics graisses, et l'on 
régle l'arrivée d'AzOTH de  manière à oxyder le charbon qui se 
forme ; urie carbonisation lrop rapide doririerait ~iaissance ?i u n  
charbon compact, ce qu'on doit év i te r ;  la matikre grasse dispa-  
raît peu h peu ; le liquide brunit,  puis  se décolore ; après qu'il 
est dticolork, an chauffe encore pendant nne heure, afin d'achever 
la destruction des matières organiques. 

Pour détruire 1 litre de lait, l 'auteur a employé 40Occ. d'aci- 
des, e t  In destruction a exigé 6 heures .  

Pour 100gr.  de  pois, qu'on avait eu soin de rkduire en purée, 
on a employk d'abord 5Occ. de SO'U2 e t  50cc. d'Az0311, puis on 
a ajout6 2DOcc. d'Az0"l-I pour achever la destruction. Dur6e : 
6 heures. 

Pour  25Ogr. de  viande hachée, on a ajouté d'abord 50cc.  de 
chacun des deux acides ; pour cornplBter la destruction, il a fallu 
ajouter 450 cc. d'AzO"H. Durée : 5 heures.  

Recherche de l 'cas omygPii<.e et clcs pernnlfalew. 
- 31. S. KO'I'HEXFTiSSlI ( % e h .  f .  Untcrs.  .Wahr. U. Genussm., 
1908, p. 589). - Ln recherche de l'eau oxggéribe daris le lait peut 
se faire simplement en ajoutant 20 goultes de  solution alcoolique 
de benz\dinc à 2 D 200 5 IOcc. environ de  lait acidulé avec auel- 
ques gn~it tes  d'acide acétique dilué. Cne rkaction positive indique 
sûrement la présence de HSO8, riinis une réaction négative ne 
démontre qu'on ne  l'a pas employée pour  In destruktion des 
gni.mes, attendu qu'il en disparaît dejà des quantit6s notables . - 

bans l'espace de  10 heures. 
- 

Pour rechercher l'eau oxygénée dans un  autre  liquide, par  
exemple dans une s.olution &peuse, on opère d e  la manière 
suivanle : on additionne du lait frais avec 6 p. 100 en volume 
d'acétate d e  plomb ; on agite et l'on porte le to"t s u r  un filtre; le 
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filtratum est additionné d e  20 cc. d'ncirle acktique à 30 p.200 pour 
180 cc. de liquide. 

La solution aqueuse dans  Inquelle on veut rechercher l'eau 
oxygénée est ulditionnée de 10 gouttes du liquide ci-dessus et de 
10 à 20 gouttes d'une solution alcoolique h 2p.100 de  benzidine ; 
on agite forteiiient e t  il se  d h e l o p p e  rapidement une belle colo- 
ration bleue. On peut ainsi retrouver d'une manière distincte d e  
1 B 6 millioriibmes d'eau oxygénée. 

11 se produit une  réaction serntilable, quoique avec une sensi- 
bilité moindre, en présence des persulfates, mais  ceux-ci peuvent 
étre dilrérenciés de l'eau oxygénée parce qu'ils donncrit la rnème 
réaction en l'absence des corps protéiques, tandis que  l'eau oxy- 
génée exige la présence d e  ces substances. 

N. B .  

S ~ ï i o y i ~ t e  de rem-. - R I .  HOPPGARTNEII (Phartnnceutwd 
. Jo iw t~d ,  1908, I I ,  p.  550). - La coloration violette obtenue par 
les sels de fer sur  le? salicylates est due à un composé de formule 
(C7IIjO3)Te(011) + 11'0. Ce composé est cristnllisablc ; sa solu- 
tion aaueuse e j t  violette ; i l  est solotile dans le chloriir(> f ~ r -  
rique. L'acide para-oryberizoïyue donne un sel ana lo~uc?  brun. 

A .  0 .  

m e a n t i f  sensible dc l'arsenic. - AI. E. (:oVI<i,LI !Bol- 
lettino chimiço f(crlr~cicezrlico, 1908, p.  6 3 5 ) .  - Ce rtiactif est pi'é- 
par6 avec : 

Ilypophusphite de  calcium . . . . . Ogr.50 
Acide chlorhydrique fumant  . . . . 3 - 

On fait hnuillir une part ie  d e  la soliition 5 essayer avec cinq 
gouttes du  ri.aclif, et 011-laisse reposer;  [les Iraces d'arsenic dou- 
nent une coloration brun-orangé plus caracteristique et  plus sen- 
sible que celle ohtenue avec le réactif de  Bettendorfr. S'il y a 
heaucoup d'arsenic, on ohtient u n  précipité brun,  mais toujours 
précédé de la coloration brun-orangé.  

A .  D .  

Elétui d ' A f r i q u e  ( ~ h a i ~ m n c e u t i c a l  Journnl,  2909, 1 ,  p. 32). 
- L'analyse de trois échantillons de  cette résine a tlonnt: Ics 
résultats suivants : A .  B. E l h i  Soulh X y c r t o n .  

C. Elémi Ugatlda. 
A I3 C 

Cendres . . . . . O!(iO O, 33 0,30 
Indiced'acide. . . . %,3 37,8 89,4 

- -  de saponification . 74,9 46,3 44,s 
Huile volatile . . . , 8,! 4,4 1 4 2  
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Les deux écharitilloris de 1 ' E l h i  South A'igerinn sont complète- 
ment solubles dans le henzol e t  l'essence de  térébenthine, peu 
solubles dans l'alcool froid. 

L'huile volatile est jaune pble, a une densité de  0,8686 et  un  
pouvoir rotatoire uD = + 50°30'; elle contient une grande quan-  
titi: de phellandrène. 

11 en est de  m&me de 1'Elerni d ' u g a n d u ;  la densit6 r 0,845l  ; 
u, = + 79020f. 

Cet klérni est peu soluble dans  l'alcoo): incomplètement soluble 
dans I'csscnce de tCrEbenthine, facilement soluhle dans le benzol, 
dans le mélange de benzol et d'alcool et dans  celui d'essence de 
t6réherittiine et d'alcool. 

Ces é l h i s  ressemblent & I'élémi de Alanille, mais contiennent 
moins d'huile volatile. A. U .  

Peinture sooiri-inarlne.- M .  E .  CARHOSELLI ( Indus t r ia  
chimicu, 2908, p. 381). - L'analyse donqe les éléments sui- 
vants : 

Essence de térkhenthine . . . . . . . . . .  13,20 
Colophane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,20 
Acides g r a s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42,50 
Oxyde d e  mercure. . . . . . . . . . . . . . .  4 ,50  

d e  p lomb. .  . . . . . . . . . . . . . .  3 n 

- de  manganèse . . . . . . . . . . . .  0 ,20  
- de cu ivre . .  . . . . . . . . . . . . . . .  5,30 

Acide arsénieux . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,45 
acé t ique . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,70 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Insoluble. 1 ,35  

Ct: qu i  corresporid probablerrient ii : 

Essence d e  tkrébenthine..  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colophane. 

Savon de m e r c u r e . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  - de ploiiib.. 

- d e  manganèse..  . . . . . . . . . . . .  
Vert de Schweinfurt . . . . . . . . . . . . . .  
Huile de lin cuite. . . . . . . . . . . . . .  
Impuretés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Uolle de Salvadora.- hl. D. 1100~1':1-1 ~Pl~ùrmaceuticul Jour- 
n a l ,  2909,  1, p.  60). - Lcs semences du Saluadorci olezdes, arbre 
ou arbrisse;tu de  l'Inde septentrinnale, donnent  ilna huile con- 
créte employée dans  la teinture des d raps  ; son prix peu élevé 
pourrait permeltre de  l'employer pour  d'autres usages, la fabri- 
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cation des bougies par  exemple. Elle se prksente en masse d'un 
blanc-jaunâtre. dégageant une odeur de  rance. 

. . . .  Densitb il SO degrks 
. . . . . .  Point de fusion 
. . . . .  Indice d'acide 

- de ssponification. . .  
- d ' iode .  . . . .  
- de Keicbert-Meissl . . 

Acidesgras r . . . . .  
Indice de sapon. des acides gras. 
- d'iode des ncides gras . 

0,980i 
41 degrés. 
i i , ?6  

24%,36 
7,48 
1,28 

94,ie p. i on  
244,2% 

873 

(;e corps gras  se saponifie aisément. 
La faiblesse de l'indice d'iode et l'élévation de l'indice de snpo. 

nification distinguent ce corps gras des autres graisses blanches 
de méme provenance, tels que le suif de  Malabar (Valera indicaj 
et le beurre de  Kokain (Gnrcinia indicn). A. Il. 

Banme de lola et haame do Pérou. - M. DIETERICH 
(PhnrmaceuticnI Journal, 1908, 1, p. 687). - Pour reconnaître la 
pureté d u  baunie du  Pérou, on acidule la solution alcaline d e  
résine et  l'on agite avec 10 cc. d'éther ; d a n s  un tube k essai, on 
verse 5 cc. d e  cette solution, e t  l'on ajoute avec prkau t ion ,  et 
sans mklanger, I cc. de SOLii2 concentré, en tenant le tube 
incliné ; on redresse le tnbe verticalement, en le maintenant dans 
cette position pendant quelques rriinutes ; on l'incline de nou- 
veau, et l'on y verse 2 cc. d'ACI. La zone d e  contact de l'acide 
chlorhydrique et  de l'éther doit ètre brun-rougejtre et non verte 
ou brun-verdhtre, e t  la zone de  contact des deux acides doit &tre 
rouge. 

La coloration obtenue en dissolvant dans  l'acide acétique l'ex- 
trait  d e  baume de tolu a u  sulfure d e  carbone et en traitant ce 
méla~ige par  S 0 4 H v e u t  servir 2i dkceler la colophane. 

Si, à une solution bouillante d e  baume d e  tolu dans l'acide 
acétique, on ajoute 2 gouttes de  SOiI12, on obtient une coloration 
violet.-bleuâtre foncé, qui devient violet-rougeât.re. Rn présence 
de  la colophane, la coloration est  verte ou vert-bleudtre. 

A .  I). 

noile de noycios. - (Bulletin senwtr ie l  de Sçhimînel, 
novernhre 1908, p. 24). - Le pr ix  élevé des huiles d'arriaudes a 
eu pour  conséquence l'apparhion d e  nombreuses falsifications de 
cette denrée. M .  Schirnmel a reçu d 'un client u n  éch~ntiiion 
dénommé huile d'amandes, qu i  avai t  une  densité de  0,925 et un 
indice d'iode (selou Hübl) d e  129.4, ce q u i  est beaucoup trop élev6; 
l 'huile reste liquide it la réaction . de . -  l'élaïdine et se  colore en jaune. 
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Elle est donc trés grossih-ement ndultérée, fort probablement par 
l'huile d'œillelte, comme l'indiquait déjà son odeur. 

M .  (1. 1'. Bennett a egalement eu plusieurs fois en mains, pen- 
dant ces derniers temps, des  huiles de noyaux d'abricot fillsi- 
fiées ; il a trouv6;comme M. Sctiirnrnel, que  le  point J e  lusion 
des acides gras  isolés, e t  tout particulièrement l'indice d'iode 
selon Hübl, ont  une valeur concluante pour la caractCrisation de 
l'huile d'amandes. 

M. Bennett a eu l'occasion d'observer aussi des falsifications 
par les huiles d'arachide et de semences de cotonnier ; elles 
paraissent cependant moins fréquentes. Cet auteur  a dressé le 
tableau suivant,  qui  démontre clairement les rapports de ces huiles 
en ce qui concerne l'indice d'iode et le point de fusion des acides 
gras, mais trés spécialement l'influence réciproque de ces carac- 
tères lorsque ces huiles sont mélangées. 

Indice d'iode 
selori Hiilil. 

t l r r i l e  d'ergot. - 31. HATHJE (Pha~n~nceut ica l  Journal, 1909, 

Point 
de fusion 

des 
acides gras. 

Hui le  d e  rio aux d'abricot 
Huile d'aradide . . .  : : : : 
Huile de seniences de cotonnier . . .  
Huile d'ceillette . . . 
Huile de noyaux cl'abricit ei dé sem. 

de cotonnier. . . .  
~ u i l e  de  noyaux h,abricbt ét de noix . 
Huile de noyaux. d'iibricut et. d'mil- 

lette . . . . . . . . . . .  

1, p. 33). -Cette huile, extraite 'par l'éther, a les caractères 
suivants : - 

. . . . . . .  Densité 
. . .  Jndice de réfraction 

- de saponificalion ' . de 
- d'acide . . . .  de 
- d'éthers . . . . .  
- d'iode . . . .  de 
- . de Heliner, . . .  de 
- de Reichert-hleissl, de 
- d'acétyle . . . .  

Gly+rine. . . . . .  de 
. . . . .  Insaponifiable 

. . . . . . . .  Cendres 
. . . . . . .  Alcaloïdes 

d c  93à109 
), 83 à100 
B 108 à140 
» 133 à 143 

I t 2 , 4  
103,6 

131.7 

Les alcaloïdes ont Qté extraits en 'agitant la solution chloro- 

de 10' ë 180 
N 250 à 33' 
» .W à 3 9 O  
>I 190 i 22" 

390 
de 3i0 a 3 P  

2P.5 
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- 498 - 
formique d'huile avec HCI d i lué ;  la solution acide, nculriilisée 

par uri alcali, est lav6e à l 'éther, qui,  soumis ii I'èvaporntion, 
donne une masse r is ineuse à odeur prononcée de  pyridine. 

Les acides gras de cette huile ont les constantes ci-aprPs : 

Poinl de fusion. . . . de 38 à 3g0 
[ridice de saponification . de 181,Y A 183,i 
- . d'iode. . . . . de 77,1 a 77,3 

Poids inoléculaire moyen . 305 

Les acides gras  sont forrr6s de : 

Acide oleiqiie . . . . . 68 p .  200 
- oxyoléique . . . . 22 - 

-- palniilique . . . 5 -. 

A .  U. 

Sarranm h l u l f i é s .  - M. A.-E.  PARKES (Pkarinmeutical Jour- 
nal, 1908, 1, p .  267). - L'analyse d e  5 échantillons de safran, 
provenant de  la vente en gros, a donné les résultats ci-après : 

A D ' C .  D E 
p. 100 p. 100 p. 100 p.  100 p .  {O0 

Cendres . . . . . . . 57.90 14,90 37.75 26,19 80,iO 
- insolubles dans l'eau. 36,70 1.70 1,65 15,80 5 , 4 5  
- - dans HCI . 33,10 0,50 0.10 20,70 1,25 

Alcalinité des cendres . . . 0,s 45,8 40.0 6.2.5 13.5 
(en cc. d'acide N,/10) 

PertealOOO. . . . . . 12,0 13.90 14,O 18.90 13,80 
Bxtrait a l'eau froide . . . 3 6 , l  58.50 7i,0 h 1 , 5 0  57,30 
Cendres de l'extrait. . . . 3,8 14,10 33.60 10,90 i ( i , 30  
Fibres ligneuses. . . . . a n n 4,6J 6 . 8 0  
Potasse (KZO).  . . . . . D 4,iY 10,07 3,80 5 , i Y  
Acide Iiciriqiie (H2ù3) . . . O 3.1 9,60 1.M 2,62 
Coloratian par S04H2 . . . brune bleue rouge brune brune 

Les échimtillons B, C, D, E défl;igr;iicnt en brûlant.  
A renferme très peu de stigmates mais  surtout des fibres colo- 

rées en rouge. Les cendres insolul)les sont s u r t o ~ i t  forrnées de 
sulfate de  baryte. 

B et C ont bon aspect. 
il et  fi: ,  désignCs soiis le nom de s;ifran d'Alicante! ne renfer- 

irierit pas plus de 10 p. 100 de stigiriates. 

Il contient 9,9 p 100 de silice. 
L'examen de  deux échantillons d e  safran de Valence d 'wthen-  

ticitC certaine a donné : 

Cendres . . . . . . . 4,9û p. 100 5,00 p. 100 
- insoluble dans l'eau. 1,73 - 1,60 - 
.- - daris HC1 . 0 50 - 0,25 - 

Alcalinité des cendres. . . 2 CC. 75 - 2 cc. 80 - 
PertealOOo. . . . . . 10,FG - 12.40 - 
I<xtrnit il l'es11 froide . . . 51,5Q - 50,30 - 

* Çendrcs do l'extrait . . . 3,60 - 3,20 - 
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Azote. . . . . . . . .  1,90 - 1.85 - 
Fibres ligneuses . . . .  3,7C - 3 , f l  - 

Potasse (KzO) . . . . .  2 ,37  - 2,39 - 
Extrait Ctherk . . . . .  1,52 - 1,GE - 
Alcool à 600. . . . . .  56,76 - 55.92 - 

Coloration par SOLIP . . .  l ~ l c u e  - hleut: - 

D'autre part,  Stoddart a donni:, cuiiime inoyerine de 6 arialyaw : 

. . . . . . . .  Matière colorante 
. . . . . . . . .  Huile volatile 

. . . . . . . . . . .  Sucrose 
Glucose . . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Matikres goninieuses 
Cellulose . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Cendres 
Eau. . . . . . . . . . . . .  

8 échantillons, prklevés chez les marchands 
nient : 

. . . . .  Cendres totales d e  4,8 à 
- insolubles dans l'eau. - 1 3  a 

Alcalinité des cendres . . .  - Scc.9 a 
Perte a 1 0 0 0  . . . . . .  - 8,s h 
Extrait b l'eau froide . . .  - 4 8 , 6  a 

au detail, renfer- 

Cendres de l'extrait. . . .  3 a , 3,8 - 
Azote .. , . . . . . . .  - 1,85 à 2.04 - 
Fibres ligneuses . . . . .  - 2,6  A 3,s - 
Coloration bleue par  l'acide sulfurique. 

A .  1). 

R m a i  de le résine de Jdap et de la réilne de  
so~mmunée. - M .  COWIE (Pharrnaceulicnl! Jozwnd, 1908, 
p. 3G2 et 365). - On dessèche 5 gr. de rCsine d e  jalap à 1100 
jusqu'il poids ronslant,  et l'on dose les cendres sur  1 g r .  d e  
résine séche ; la quantité de cendres n kt6 de 0,02 A 0,027 p. 200 
pour les résines blanches et  de 0,03 p .  ,100 pour les rdsiiies 
brunes. 

D'autre part., on triti1re.l gr .  de rhsine sèche, pulvh-isée, avec 
tOcc. d'éther ( D  = 0,720) ; on filtre s u r  du  coton dans  u n  vase 
taré ; on répkte trois fois l'opération avec la rnêrne quantité 
d'éther; on lave l'entonnoir .et le twnpon de  coton avec 5 c c .  
il'éther;-on fait évaporer l'éthcr, et l'on dessèche A l l O U  jusqu'k 
poids constant. L'auteur a essayk divers échantillons ; avec la 
résine blanche, le résidu a 618 de  0,3 p. 100;  avec la résilie brune,  
10 p. 100. 

L'auteur a dissous 1 gr. de r k i n e  desséchée dans 30 cc. d'al- 
cool a 90° absolument neutre, et il a titré avec une solution 
alcoolique de potasse demi riorrriale, eri présence de  la phériol- 
phtaléine. Aprés avoir  ajouté 25 cc. de  lessive de  potasse deirii- 
normale, il a fait bouillir le ri16lange pendant  une  heure dans u n  
hallon rriuni d'lin réfrigkrant ii reflux ; a p r k  refroidissenient, il 
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a titré avec l'acide chlorhydrique demi-normal ; d'aliri:s le nurn- 
Lire de cc de solutions titrées erriployées, il a calcuié l'indice 
d'acidité e t  l'indice de saponification. Dalis les Echantillons qu'il 
a examinés, il a trouvé, pour les résines blariches, un  indice 
d'acidité d e  2 . 8 ,  et pour les résines brunes de  11,2 ii 14. L'indice 
de  snponification a été trouvB de 417 pour les résines blanches et 
d e  333 pour les rksines brunes. 

L'auteur a recherché la colophane en traitant par  S0~11* une 
solution d e  Ogr.25 de  résine dans  5 cc. d'acide acétique; on ne 
doit pas  obtenir de  coloration rouge. 

En huiiiectarit un peu derésine, d'abord avec de l'alcool, puis 
avec du perchlorure-de fer, o n  ne doit pas avoir de  co lor&m 
bleue (absence de résine de  gaïac). 

Trailée par  l 'eau, la resine ne doit pas colorer ce liquide 
(absenfe d'nloiis) ; après  avoir 6th additionnée d'eau et  portée k 
l'ébullition, la rksirie ne doit piis donner de  coloration bleue avec 
l'iode (absence d'amidon) . 

Pour l'essai de  la résine de scammonke, on opére de In m h e  
inaniEre que pour la résine de jalap ; dans l'essai à. I'Cther, 1 gr. 
dc. résine de scnrnnionée blanche desséchée doit se dissoudi.e 
iritégi.alenierit d;tris 15 cc. d'éther; la résine brune se dissout dans 
la proportion de 95 p.  100. 

Voici les résultats obtenus par  l'autcur : 

Cendres . . . . . . 0,02 p .  100 pour les resines blanclies. 
- . . . . . .  0,i5 - - jaunes. 

Indice d'acidilé . . . . . . 2,s - blanches 
- . . . de %,2S A 38 - jaunes. 

Indice de saporiificatiori. . . . 241 , - hlanches 
- 203 - jaunes. 

Copali. - NM. TSCIIIRCII e t  ENGEL (Pharmaceutiail Jour- 
nal ,  1908, II, p. 36). 

Congo Benguela 
Soluble dans l'kther . . . . . Fi5 p. 100 52 p. 200 
- dans l'alcool . . . . 48 - 56 - 
- dans l'alcool méthylique. 33 - 28 - 
- dans l'acétone . . . . 28 - 36 - 
- dans l'alcool amylique . 88 - 72 - 
- daris l'éther de pétrole . 23 - l 2  - 
- dans le chloroforme . . 2 - 33 - 
- dans le  henzol . . . . 26 - 24 - 
- dans l'alcool-éther. . . 85 - 92 - 

La solution kthérée, agitée avec urie solution de  carbonate de 
soude à 1 p. 100, donne, avec le c o p d  du  Congo, de  l'acide con- 
gocopülique Ç'9113*02 amorphe,  fiisihle de 2 1 5 0  & 2,180 ; avec le 
copal de Benguela, elle donne de l'acide bengucopaliquc! fiisitde 
de 13b0 a 1360. A. D. 
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~ i t r a ~ e  des  'eni~al4ai ale belladoiie et d e  jas- 

qoiriiie. - M. E. . R U P P  '(Pharniaceutical Journal, 1908, II, 
p. 656). - On dissout 3 g r  d'extrait de belladone ou 6 g r .  d'ex- 
trait de jusquiame dans  5 & 8 gr .  d'eau chaude dnns une fiole de  
200cc.; à la solution refroidie on  ajoute 90gr .  d'éther et  1 gr .  
d'arnmoniaquc ; on agite pendant quinze niinutes ; après  sépara- 
tion, on décante 60 gr .  d'éther, qu'on filtre & travers u n  tampon 
d'ouate dnns une fiole d'Erlenmeyer ; 'on distille au hain-rnarie ; 
le résidu de la distillation est traité h trois reprises par  5 gr.  
d'éther (chaque portion étant kvaporée séparément),  puis repris 
par un peu d'alcool et additionne de  2Occ. d'acide centinornial e t  
de 20 cc. d'eau. Si la solution acide est colorée, on la transvase 
dans une boule h séparation, et on la lave avec 5 h 20cc. d 'é ther;  
l'éther, séparé, est lavé à deux reprises svcc 10 & 1Scc.d 'eau,  e t  
l'eau d e  lavage est ajoutée a u  premier liquide acide ; on ajoute 
alors une quantité suffisante d'éther pour avoir une couche d 'un 
centimètre. Le liquide est alors titre avec l'alcali centinormal, en 
employant I'iodéosinc comme indicateur. 

Si la liqueur ar ide est incolore, on opére le tilrage directement. 
A. U . .  

. . 

Derare de la lanoline aians lem savsnn.  -31. II(. BRAUX 
(Seifes f(~brikati6,i907). -Dissoudre environ 100gr.  de savon dans 
l'eau; prkcipiter immédiatement a n  moyen d'une solution con- 
centrée de chlorure de calcium; laisser égoutter le pr6cipit& sur  
un filtre ordinaire; dessécher le savoù calcaire vers  600 et  
extraire dans l'appareil Soxhlet a u  moyen de I'kther acétique. 

Rénetion colorée de la cliolesterlne. - M .  LIFS- 
CIICTZ j i l p o h k e r % c i l . ,  1908, p .  191). - On prend quelques mil- 
ligr. de cholestérine, qu'on dissout dans  2 o;i 3 cc d'acide acéti- 
que; on ajoute un  peu d e  peroxyde de benzoyle ; on fait  bouillir;  
on :youte $t la liqueur refroidie 4 gouttes de  S06H'; cet acide 
tombe au  fond d ~ i  tube en se colorant en bleu v io le t  ou en bleu- 
vert ; si l'on agite le mélange, la coloration devient violet-rouge, 
puis bleue et enfin verte. 

AcItlem benzoïqne uo clnnaniiqiie dana Icq ali- 
ments. - 31 W.-L. SCOWLLE (dmerican Joiirnat of Pharmacy, 
1907, p .  549). - Ls recherche de l'acide benzoïque dnns les pro- 
duits alimentaires renfrrmant  normalement de l'acide cinnaini- 
que e s t  t i&s  délicate. pour ne pas dire impossible. 

Ces deux acides ont,  en effet. des réactions analogues (chlorure 
ferrique i ~ u  acide rnétadinitrobenzoïque). 

Les sels de  manganèse donnent cependant, avec les cinnama- 
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tes ,  uri précipité Iilünc qui  devierit cristallin, tandis que les ben- 
zoates, irihne en solution modérément conccntr8e, ne donnent 
pas de préci pité. 

Le p r k i p i t é  se  fornie 1entr:iiic~nt avec les cinni~inatvs, nu hoiit 
d'une heure seulement dans  les solutiorir etendues. 

Dans 1:i recherche de  l'acide herizoïqiie, il faut donc, si le  
chlorure ferrique a donné u n  prt;cipité, essayer la solution avec 
u n  sel de  rnoriganèse (chlorure oii sulfate) ; si,  au  bout d'une 
heure, on n'obtient pas  de  precipité, c'est qu'on est en prkserice 
d'acide benzoïque. A. 1). 

Reclierolio d e  petites q r m n t l i é s  de siau,- clmis 
l ' u r i n e .  - hl. SENAL (Annales de pharmacie de L o w n i n  d'avril 
l ! j08) .  - Le procidé que recommande l 'auteur consiste h ein- 
ployer u n  rbartif connu,  I'acétr~te de  benzidine, avec l'eau oxydé- 
née ; rnnis il opPre d'une façon particulière : il sépare l'hénio- 
globine en ajoutant A 25cc. d'urine quelques gouttes d'acide 
acktiqiie au dixiénie ; il chautre jusqii'h apparition d'un Itig~:r 
trouble, e t  il filtre ; il lave le filtre avec de l'eau dislilltle ch,iride, 
puis il l'imbibe d'eau oxygénée h 4 volumes ; il ajoute alors 
2,2cc. dc solution d'acétate de bcnzidine, qui est ohtenue en dis- 
solvant & chaiid !gr. de  henzidirie pure dans  10c.c. tl acide a[:;- 
tique cristallisable et 30cc. d'eau tlislillée et  coriiplt9arit Ucc . ,  
e t  qui est conservée B l'abri d e  la Iiiinièi-e. Les traces les plus 
minimcs de pipmcrits du sang produisent une coloration bleue 
du  filtre, l;iquelle passe ail vert par  addition d'acide acktiqiie et 
au jaune sous l'influence de  1ICI. 

Depuis que II Florence a montré que certaines urines d'une 
couleur norrnxle peuvent contenir du s a n g  o c c l u ~ ,  il est impor- 
tant,  d'après l'auteur, d e  p r x é t l e r  un  examen spécial, ;lu point 
de vue du  sang,  de toutes les urines contrn:tnt de  1':ilblirnine. 
Le procédé de  %. Serna1 est un  moyen trhs sensible qui  est mis' h 
la disposition des chiniisles et qu'on peut corifirnicr par un W.-  

men microscopique et spectroscopicpe. 

Reclicrchc d e  I'liirlletan clmiin I'urlne en pr+weiicc 
r l r i  c h l o r a t e  de potasse ct d e s  indiire*.  - JI. le 1)' 1'111- 
MAVE1I.i (Giornde i n t e ~ n a z .  d i  science rned.,  1908, p. 163). - Le 
chlorate de potasse et  les iodures empêchant la recherclie de 
l'indican dans l'urine, l 'auteur propose le prncCd6 siiivi~nt : on 
on prend 30 cc. d'urine, qu'on addilionrie de 0gr .30  envir,iii 
de nitrate d':~i-gant cristallisé et  en nature ; on  agite, et,  si 
l'urinc: est alcaline, on I'ad,litionne de q ~ i e l i ~ n e ;  g ~ u t t e s  d'iicide 
nitxiqiie d i lué ;  on filtre pour s6parer le prticipit6, qui  entraine 
plusieurs p i ~ i n e i i t s  urinaires (uroi:.rythrine, w-obiline, etc.) ; si 
le  filtraturii précipite encore p a r  le nitrage d'argent, on en ajoute 
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de nouveau jusqu'à ce qu'il nc s e  f i r m e  plus j e  précipité ; on 
ajoute au filtrnturn son voluiiic d'acide sulfurique dilué nu cin- 
quikiiie, et l'on chauffe au  baiii-riiarie pendant 5 iriinutca ; on 
prélève alors des échantillons s~iccesçiFs du liqiiirlc, qu'on traite 
par le,chlorofiirrne, lequel se colore en bleu si l 'urine renferrnt: 
de I'indican. 

Si I'Bhiillition est prrilnng+c:, le liquide se colorc en ronge-crn- 
moisi, ainsi que Ic clilor~ofoi~iric. 

Ileclierclie de l'imlican dnns l'urine. - Y. ShL- 
KOWSK1 (Apothelier Zeit., iQ08.  p 863). - L'auteur recoinmande 
dc prcndre 8cc .  d'urine, il laquelle on ajoute 1 cc. d'une solutiori 
d e  sulfate de cuivre au d i x i h e  et  I rc .  cl LICI (1) = l , l 9 ) ,  p u i s  
quelques cc. de cliloroforriie ; aprés a:~italiori modérée, le ctiloru- 
foriiie se colore en bleu si l'urine coriterinit de  I'inclican. 

Réaction nouvelle de  l'ncicle urique. - M .  Gf \NASINI  
(Soc. n~rd.-çhiruiy. de Pnuie d u  10 avril 1908). - Si I'ori ajoute ù 
une solution aqueuse d'acide urique ou d'un urnte  alcalin une  
solution aqueuse de  sulfate de  zinc, il se forme un  prCcipité $la- 
tineiix et hlanc d'iii-dte basique d e  zinc; ce p r k i p i t é  s'oxyde i~ 
l'air el devient verdatre. puis lileu. Cette réac:tiori n'est pas trou- 
bl6e par la présence de  l 'albumine; elle est aussi sensihle q u e  
celle de la murexide Elle peut servir ~4 rechercher l'acide ur ique 
dans le sang.  

ARB fœtitia. '- W .  A .  IIELSTROM (Amer icm Druqgist, 2909, 
p. 3'3). - Cette gonime-résine donne l'analyse : 

Cendres, de  4 à 39 p.  100. 
Soluble i l'alcool, d e  50 h 60p.100. 
Indice d'acide, de 20 à 3!1. 
- de saponification, d e  98 S 112. 
- d'éther, de  67 à 80. 

Eri ajoutant A 3 gouttes d'urie solution alcoolique d'asa Pudida 
un niélange de 3 gouttes d ' i~cide sulfurique concentré avec 1 cc. 
d'acide acétique cristallisable, on obtient u n e  <oloration vert- 
bleuiître, dnrit l'intensitk varie avec l'odeur de la drogue. 

A. D.  

Rénction diff&renlielle des eocnïncs a et p. - 
M. GAUDTJSSIO (Phamnceutische Post, 2908, p. 825). - En ajou- 
tant 2 gouttes d'une solution iodo-iodurée à 2 cc. d'une solution 
tl'eucaïne 7 ,  il se fvririe, au  bout d'urie heure ou deux, uri léger 
précipité hrun,  et la solution reste liinpide. 

Avec I'cucaïnc v ,  il SC produit un  précipité rouge-brun, qui 
devient jaune a u  bout d'une heure oudeux, e t  In solution prend 
une couleur citron. 
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Nouvelle &action de I'atlrénallne. - MM. GGKN et 
IIARRISSON ( J o i t r n d  de phai-macie de , L i i y ) :  - Si I'on prend 
d a n s  u n e  capsule  une parcel le  d 'adqénaline g c h e  o u  quelques 
gout tes  de s a  solution a u  rriillièrne, e t  qu 'on  , a P u l e  quelques 
gout tes  d e  solution de  soude  caus t ique  au dixiiiirîe, il s e  produit 
u n e  coloration rouge-brun, et le mé lange  d6gage u n e  odeur  ana- 
logue à eelle d e  la p h o s p h a m i n e ;  cette o d e u r  d i spa ra î t  si I'on 
chauffe,  n i a i s  elle réappara l f  a p r è s  refroidissenieri l .  On obtierjt la 
m ê m e  réaction avec  I 'adrénaline synthkt ique .  

. -- 
Fal~iBeatian de ~'emenee de  1awq&e. :- hi .  T.  D E L -  

PBIN [Phwmaceuhcnt Journut,  4909, 1 ,  p. 60): - On emploie, 
pour l a  falsification de ' . l ' e s sence  d e  lavande;  les é thers  des 
ac ides  g r a s  da  Yhuile. de coco .. c e t t e  ;iddition prkseiite, .pour 
les Irautleiirs, l e  grand a v a ~ i t a g e  d e  remonter', p a r  u n e  trés 
faible quan t i t é  d 'hui le  d e  coco, l ' indice  d 'd ther  d e s  essences pau- 
vres. - A.  B . .  

DEMANDES ET OFFRES D:EMPLOIS. 
Kous informons n,os Tecleur$qu'en qualité de secrb~aire gCn6ral du Syn- 

dica t  des chiniistes,. nous nQjis. chargeons, lorsque les, demandes  et  les 
otrres Ic lierrnetleht de  procurer des cl~iir~istes allx inddsl?iels qui c r~  on1 
besoiii CI  d t s  plmes aux eliimislm qui sont a' la recherclir d'un emploi. 
Les inserlions qiie nous faisons dans l m  i lnnalps sont aholumenl gra- 
tuites. S'adresser B M .  Crinon. 45, rue Turenne, - Paris, 3.. , 

Sur la demande de M le secrétaire de I'hsSocialion des anciens é lé~es  
de I'lnslitut de chimie appliqiike. nous informons les intlostriels qo'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant a lui, 3, rile Miclic- 
let, Paris (6). 

L'Assoiialion amicale des anciens él&vqS de YInst.itiil natiinal agronn- 
mique est à niéme chaque annbe ,dlolfiir h .MM. les. ind,uslriiJs. chi- 
mistes, etc . ,  le concours de 'plusieurs iiigiinicurs agronomes. 

Priére d'adresser les demandes au siege social de I'Associalion. ?6.  rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

L'Association d e s  anciens dléves du laboratoire de-chimie analytique de 
l'Université do Genkve nous prie de faire savoir qu'eHe -peut offrir des 
chimistes capables et expérimentes dans tous les domaines se raitachant 
B la chimie. . -- . Adrccscr les demandes à L'Ecole de chimie, B Gen6ve. 

LICENCIE J?S,SCIENCES. 23 ans, libEré du scrvice militaire; demande une 
place de diiiriisk daris 1'iritiusti.ie (rridti8rea gracws, rri(.tal~nr:ie.ou siirre). 
- Adrcsser lçs affres a M. R ~ B E H T  LÉTHANGE, 143, PUB Lamarck, Pari$. .' 

ON D É s I ~ C ,  acqukrir l abo ra t~ i r e ' a~an t  bonne clienible. - Adresser le? 
offres aux initiales H .  M., au Burrau'rles Annnles d e  ehi- 

mie analgiique, k 3 ,  rue Turenne, Paris. 

Le Gkant : C .  CRINON. 

LAVAL. - IMPRIMERIE L. R A R N É O U D  ET Ci'. 
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TRAVAUX O RIGIN AUX 

Rénotion oolorée ales r e l s  de zlno, 

Par M. ANGPL DBL CAMPO CERDAN. 

Les sels de  zinc, si dépourvus de rdactions c o l o r h ,  en présen- 
tent cependant une  très belle lorsque le  métal se trouve ti l'état 
d'anion complexe dc zincate a r n m ~ n i ~ u c ' .  En effet, si ,  & la solution 
d'un sel d ç  zinc,ori ajoute de l'ammoriiaque jusqu'8 redissolution 
du précipité et si ,  au liquide clair ainsi obtenu, on  ajoute 1 cç-  
d'une solution alcoolique ou éthérke de résorcine dans une pro- 
portion quelconque, on observe une belle coloration bleue, qui  
sc produit d'autant plus vite e t  avec d'autant plus d'intensité que 
la quaritil8 de zinc est plus  considérafile. Cette coloration, dont 
l'intensit8 augmente -peu b peu, commence t o u j o u r ~  p a r  des tons 
jaunes et verdâtres et p réswte ,  lorsqu'elle a atteint son maxi- 
mum, le spgctre d'absorption suivant : limites, 447 pm du  cbté 
d u  violet, et 680 ,xm du chté du rouge;  au  centre une bande noire, 
qui s'étend depuis 573 ?ni jusqu'à 640 p n  ; les points d'alisorp- 
tion maximum correspondent B 602 Yrn et 620 , ~ m  ; c'est-&-dire 
qu'il manque à cette couleur tout le jaune, tout le violet e t  une  
grande partie du ro.uge, de l'orangé et de l'indigo. 

La sensibilitk d e  cette réaction est telle qu'elle permet de  
rechercher aisément jusqu'à Ogr . O!  de  zinc dans 1.000 cc., e t  
m&me des quantites plus faibles encore, si  l'on procède par  com- 
paraison en faisant u n  essai à blanc ; dans  ce dernier cas, on 
n'obtient pas le bleu franc, e t  le liquide reste verdâtre. E n  gdnd- 
ral, avec de petites'quantitks de zinc, la rkaction est lente, et elle 
l'est davantage si l'on emploie la solution éthérée de résorcine au  
lieu de la solution alcoolique. 

Dans cette réaction, les alcalis fixes ne peuvent remplacer 
l'ammoniaque, car ils produisent, avec le  réactif, des colorations 
plus ou moins grises ou d 'un vert sale. 

Le rFiartif exerce une action s u r  d'autres ions métalliques : 
ainsi les sels d e  cadmium en solution ammoniacale donnent une  
coloration verte, qu i  se nuance avec le bleu s'il y .a  quelque peu 
de zinc. 

Le nickel, outre qu'il communique une coloration bleue ?i ses 
solutions ammoniacales,donne à la longue la même réaction que 
le zinc. 

JUIN 4909. 
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Avec les sels de  cobalt, le  réactif accélère l'apparition de la 
couleur rougektre propre a u x  cobalto-amines. 

P a r  conséquent, les corps cités troublent l a  réaction, qui'est 
aussi influencée par  l a  pr6sence d u  cuivre, du manganèse et de 
quelques oxydants ; les réducteurs l'affaiblissent ou l'en~pé- 
chent .  

L'aluminium ne gêne pas, à riioiris qu'il n'existe en quantité 
e x a ~ é r 6 e .  

Pour utiliser la réaction dans l'analyse qualitative, on sépare 
le nickel et le cobalt comme d 'habi tude;  si  le manganèse n'existe 
point, les autres métaux qui  précipitent par  le  sulfhydrate d'am- 
moniaque peuvent étre précipités directement avec un  excès 
d'ammoniaque, et, sans filtrer, on ajoute le réactif en solution 
éthéréle, ou bien on  peut  filtrer et ajouter le réactif en solution 
alcoolique ; on peut aussi précipiter p a r  la,  potasse e n  excès, 
faire bouillir le filtratuin avec du chloi.hydrate d'ainmoniaque en 
quantite suffisante, ajouter un  peu d'ammoniaque, puis le réac- 
t i f ;  dans ce cas, la sensibilité est moins g rande .  

(Travail  exécute' au Laboratoire d ' a n n l p  cltirnique genirale d e  lrt 
kilcul/e des sciences de M a d r i d ) .  

1Si.parntlon et dosage du gljeogèue et de I'amldon. 
Cnract(.rlsation dc la viaudc dc clneval dans les 
produits da la cliarcutcrie, 

Par hi. MAURICE PIEITRE. 

La methode suivante est basée sur  la différence de solubilité 
des deux substances hydrocarbonées; elle permet de caractériser 
la prCsence de  la viande de cheval dans les produits alimentaires 
d'origine carnée, en particulier dans lcs saucisses, saucissons, etc., 
q u i  presque toujours contiennent de  la fécule. 

l'rendre a s g r .  d u  produit à examiner débarrassé des membra- 
nes d'enveloppe et finement haché ; les placer dans une capsule 
de porcelaine à fond plat ; ajouter 80 à 90 ce. d'une solution de 

t KOH à 3130 Baumé = 2O.c~.  
potasse alcoolique ; couvrir le Alcool absolu = 80 cc. 

h é l a n g e  d'un enlonrioir qui  baigne daris l a  liqueur et qui estrelié 
par  un  tube en caoutchouc à u n  réfrigkrant ascendant ; chauffer 
à u n e  douce ébullition, au  bain-marie ,  jusqu'k dissolution com- 
pléte des fragments d e  muscles ; laisser reposer pendant quelques 
instants el décanter avec soin ou filtrer 1 i ~  l iqueur chaude. 
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Les graisses et les matières albuminoides ont été ainsi dissou- 
tes en totalité. 

Il ne reste dans la  capsule ou s u r  le filtre que  le glycogène, 
l'amidon et  quelquefois une petite quantité de matières étran- 
gkres (parcelles de bois provenant  de  l'étalili, impuretés d e  
l'amidon). 

Le glycogène seul apparaî t  sous forme d'un précipiti. brun-, 
légkrement floconneux, qui resle en suspension dans la liqueur. 

L'amidon, au  cont,raire, possède u n e  consistance visqueuse et  
adhére aux  parois de la capsule. 

Que l'insoluble soit composé de glycogène seul ou de glycogène 
et d'ariiidon, on le lave plusieurs fois à chaud avec l'alcool à 800, 
puis à froid avec de  l'alcool légèrement chlorhydrique, de manière 

Eliminer la presque totalité de  l'alcali, mais en évitant de I'en- 
lever totalement, le g l y c o g h e  se dissolvant en liqueur acide. 

On traite l'insoluble par u n  faible volume d'eau distillée 
chaude. 

Diins le cas de  glycogène seul, il passe en soliilion et peut ê tre  
caractérisé par  l'iode en liqueur acétique ou reprécipité p a r  
l'alcool concentré et pesé. 

S'il y a à la fois glycogéne et amidon, il faut reprendre à plu- 
sieurs reprises p a r  l'eau chaude,  au  besoin Ibgèrement alcalini- 
sée, pour tout entraîner;  on reçoit les liqueurs dans une éprou- 
vette graduée, et, aprss  r.efroidissernent, on ajoute leur volume 
d'alcool absolu. L'amidon se  précipite sous forme de flocons 
blancs, qui adhèrent a u x  parois d u  vase ou tomhent nu fond ; on 
laisse reposer, et l'on filtre pour retenir l 'amidon, qu'on lave à 
l'alcool k 5OYroid ; le  filtratum est concentré i faible volume ; on 
y caractérise le glycogéne ou on le précipite par  l'ülcool fort, si le 
dosage est nkcessaire. 

Cette méthode nous a donné de bons résultiits e t  reridrü de pré- 
cieux services en iiygikne alimentaire. 

(Tractsit e.ricutd au Laboraioire des Halles centrales, seroice uile'ri- 
mire sanitaire de la  Seine). 

Xouvellc réaction nilci~ocliiiiilque du cobalt ; dlmé- 
tliyleruino- beuzèoe- REO- benlene- soifonatem dc 
nickel et d e  cobalt, 

L'acide sulfo-diméthyl-amirio-benzo-azo-bcnzènc donne, avec 
les sels métalliques, un  très grand nombre de précipités peu 
solubles, dont quelques-uns prennent avec facilité l'état cristallin 
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et peuvent étre utilisés avec avantage pour la caractérisation 
rriicrochirriique des Iiases correspondantes; tel est en particulier 
le cas pour les sels cle nickel et de cobalt du dit acide, qui cris- 
tallisent d'une manibre trés distincte et caractéristique. 

Nickel. - Le' diiii6thyl-amino-benzhe+izn-benzéne-sulfonate 
de nickel est un precipité jaungtre et amorphe ù froid, se dissol- 

vant chaud dans u n  
grand excbs d'eau et don- 
nant, par refroidisse- 
ment, des tables hexa- 
gonales de couleur jaune 
et nacrke, qui peuvent 
prendre de grandes di- 
mensions (fig. 1) ; le rna- 
gnésium donne la 'même 
réaction, niais il se dis- 
tingue du nickel e n  ce 
que le prktipité prend 
déjii à froid, et presque 
immédiatement, la forme 
cristalline ; de plus, les 

cristaux sont bien plus petits que pour lc nickel. 
Cobalt. - Le dim6thyI-a1nino-beriz&rie-azo-benzérie-sulforiate 

de cobalt cristallise très facilement soit froid, soit à chaud, en 
longs prismes ddiés, 
formant de longues ai- 
guilles de couleur vio- 
lette ou noire, souvent 
groupées en étoiles ; 
dans les préparations 
obtenues par une évapo- 
ration rapide, on observe 
de très petites aiguilles, 
souvent groupées en pa- 
lissade. La  réaction est 
excessivement nette; la 
présence du  nickel ne 
nuit en rien (fig. 2). Un 

certain nombre d'autres métaux prkcipitent &peu près delarnérne 
manière; tels sont le thallium, le cérium, l'nluniinium, le rnanga- 
nése, le zircoriiurri, le chroine et l'argent, mais la confusion est 
impossible, A cause des grandes di~nensions des cristaux du sel 
de cobalt, de leur extréme netteté et de leur couleur caracté- 
ristique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Modi6eation à la réaction d'Halphen. 

Par M. le professeur L. GARNIER. 

La réaction d'IIalphen, pour l a '  caract6risation colorée de  
l'huile de coton dans les huiles comestibles, peut être ainsi formu- 
lée : chauffer pendant trois quarts d'heure au  bain-marie bouil- 
lant, dans un tube h essai, un mélange & volumes kgaux de  
l'huile à essayer, d'une solution à 1 p. 100 de soufre en canon 
pulvérisé dans le sulfure de carbone, enfin d'alcool amylique; 
en présence de l'huile de coton, il apparaît une teinte orangé 
ou rouge, d'intensitt: croissante avec la proportion de cette 
huile. 

J'ai constité maintes fois que le r h l t a t  est variable, pour l a  
méme proportion d'huile de  coton, suivant qu'on met la solution 
limpide de soufre dans le sulfure de carbone ou, au contraire, le 
liquide tenant en suspension l'excès de  soufre non dissous, pro- 
bablement h cause de son état amorphe ; dans le premier cas, on 
ohtient une teinte plus pâle que dans b second, variable des 
tons groseille aux tons plus ou moins oran&, tandis qu'avec u n  
excés de soufre, qui, dissous B chaud pendant la réaction, cristal- 
lise par refroidissement du liquide,' la ,coloration produite est 
plus intense et  toiijours d'une tonalité r o u p g r e n a t .  

J'estime qu'il y a intérét, pour établir une &belle de teintes 
d'intensité croissante avec la teneur en huile de coton, d'une part 
A obtenir la coloration maxima pour chaque cas, d'autre part 
maintenir les teintes obtenues dans la méme tonalité ; aussi je 
me sers exclusivement de sulfure de carhone B 2 p. 100 de soufre 
en canon pulvérisé, de façon 1i avoir au fond du liquide un excès 
très net de soufre. Au moment de l'emploi, je mesure le liquide 
après agitation pour mettre le soufre en suspension, et je marque 
au diamant le niveau d'affleurement du mélange des trois liqui- 
des (9 à 10cc. 51, puis je chauffe le tube à essais (diam. 25 mm., 
long. 20 cc.), relié par un bouchon de caoutchouc à un bon r6fri- 
gérant ascendant, pendant une heure, dans un bain-marie cons- 
titué par une fiole dlErlenmeyer de 500 cc. à large ouverture et à 
moitié remplie d'eau maintenue B lente ébullition. Aprés refroi- 
dissement, il se forme au fond du tube un Iéger dép8t de soufre 
cristallisé; on raméne exactement au volume primitif avec un 
peu de sulfure de  carbone, puis on transvase d$ns des tubes à 
essais, calibrés de i4 à 15 mm. de diamètre intérieur, fermés p a r  
un bon'liége. 

On prépare ainsi une échelle de tubes correspondant aux pro- 
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- - 2 1 0 -  

portions O ,  10, 20, 25, 30, 40, 50, 75 et 100 d'huile de coton 
p. 100 du rndlange de celle-ci avec une huile inactive, celle d'œil- 
lette par exemple; cette échelle doit étre, par précaution, conser- 
uée ?i l'abri de la lumière et au  frais. 

Sur le eoef'fieicnt de partage ct  e o o  application an 
dosege des acides volatlls defi vins, 

Par M. PHILIPPE MALVEZIN. 

D'après les travaux de Berthelot et Jungfleisch, on sait qu'un 
corps, mis en présence simultanément de deus  dissolvants tels 
qu'il puisse se aissoudre dans chacun d'eux séparément, ne se 
dissout jamais en tot.alit.6 dans chacun d'eux à l'exclusion de 
l'autre. 

Quelle que soit la grandeur de la solubilité du dit corps dans 
l'un des dissolvants, quel qoe soit I'cxcés du volume de cc dissol- 
vaut, le corps solulile se partage toujours eritre les deux dissol- 
vants suivant une relation simple (Berthelot et Jungfleisch. Ann. 
de chim. et de phys. ,  1872, 4. série, t. XXV, p. 398). 

Ces faits ont 6th vérifiés par Garraiid ( t ) ,  qui, en opérant. avec 
P' l'éther et l'eau comme solvants, a reconnu que le rapport- 
P 

des quantités d'acide acétique dissoutes par l'éther et par l'eau 
'est constant lorsqu'on ne dépasse pas une concentralion de 
5 p. 100 en acide acktique et qu'il est égal à 2,1. 

Au cours de mes expériences, j'ai eu l'occasion de vérifier ce 
chiffre en employant strictement la méthode de  Garraud, qui 
est la suivante : on met 5Occ. de solution acide aqueuse et 50 cc. 
d'éther A 65"dans un flacon de 125 h 250cc., le tout h 15'; on 
bouche hermétiquement, et I'on agite pendant 5 minutes ; on 
abandonne pendant 10 minules à lFiO, el I'on dose ensuile la 
proportion d'acide contenue dans un  même volume de la couche 
éthérée et de la couche aqueuse sous-jacente. Soit P la quantité 
de liqueur alcaline employée pour saturer l'acidité acquise par 
l'éther, d'où l'on retranche le coefficient de correction : Occ.2 
lorsqii'on emploie les alcalis N/10; soit donc p le nombre cor- 
rigé et p' le volume de solution alcaline N/lO employke & saturer 

' P' l'acidité conservée par l'eau: on a ,  pour l'acide acétiqye : - =2,t 
P 

qui est constant. 
Les résultats que j'ai obtenus sur plus de 30 dosages, opérés 

(1) GARHAUD, Thèse de Pharmacie, Bordeaux, 1897. 
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sur des concentrations en acide différentes, sont en complet 
accord avec ceux de Garraud. 

P ' J'ai alors rechcrchk la valeur du rapport - lorsqu'on rem- 
P 

place l'eau par un rnélange d'alcool et d'eau tenant en solution, 
de l'acide acbtique ; la technique opératoire Ctant toujours celle. 

P' de Garraud, j'ai trouvé --= 1,6 pour le cas d'un mélange 
P 

d'eau et d'alcool A 10 p. 100 environ. 
La concentration en alcool de l'un des solvants ne modifie pas 

le chilfre 1,6 jusqu'g 20 p. 100 et méme au delCi ;toutefois, l'alcool 
h 90' étant un des solvants, l'éther sulfurique à 6s0 étant l'autre, 

P' la valeur - se rapproche de i 
P 

Dans loutes ces exphiences, le corps dissous etait l'acide acéti-, 
que pur cristallisable. 

J'ai constaté ensuite que les acides prop!onique et butyrique, 
la dose de 2 3 gr .  par litre, ne font pas varier la valeur de 

- P' , qui est alors égale k 1 . 3 .  J'ai ensuite tenté le dosage des 
P i 

acides gras volatils du vin, en'me basant su r  la constante du coef- 
P' ficient de partage - = K. J'ai donc essayh de me rendre compte 
P 

de l'influence de I'acide tartrique sur ce coefficient, en faisant' 
varier le quantum de cet acide. L'expCrience a prouvé qu'on a : 
P - T = p l  (1), d'où T = P - pl. O n  a trouvé par exemple : 

P ' Mkme en variant T. on a encore - = K = 1,3. Donc, dans 
P .  

les conditions de l'expérience, I'acide tartrique n'est pas dissous 
par l'éther. En ajoutant nu mélange précédent de I'acide butyri- 
que et de I'acide propioriique, ?i la dosede 2 2 3 gr. par litre, j'ai 

encore trouvé- = 1,3. 
P 

Les expériences précédentes démontrent donc que l'acidité 
acquise par l'éther, dans les conditions de l'expérience, varie 
avec la concentration en acides gras volatils, mais es! indépendante 
de la concentration en acides pxes. 

L'acide succinique, faiblement soluble, ne change pas ces con- 
ditions, ainsi que 19 dosages l'ont démontre. 

(i) T représente le d ' k d e  tartrique. 
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J'ai alors tente le dosage'des'acides volatils d'un vin, et j'ai 
pu constater que l'éther sulfurique ii 65" ne dissout que '72.p. 100 
de ces acides en .opérant comme suit : dans un tube A essais de 
20 centim. de longueur et de 20 millim. de diamètre intérieur, 
an introduit 1Occ.de vin, plus 20cc. d'éther sulfurique 65" on 
agite énergiquement pendant 1 ou 2 minutes ; onlaisse reposer 
pendant 10 minutes a la température de 15" La température a 
une trbs grande importance,' aussi voici comment' il convient 
d'opkrer ; le tube essais plonge dans une' éprouvette pleine 
d'eau B 150; le tube est ferrnbpar un bouchon traversé d'un ther- 
moniétrepluugeant d~ lemklarige d'éther et devin ; aprés un repos 
de 1O.minutes & Z Y ,  l'kther surnage ; on decante avec précaution 
ce dernier dans une Bprouvette ; on agite pour bien mélanger, puis 
on en prélève 5cc., qu'on place dans un vase à saturer contenant 
déjk 5cc. d'alcool A 90% on ajoute 4 gouttes de phtaléine du 
phénol pour le cas d'un. vin rouge, 2 gouttes pour le cas d'un vin 
blanc, et l'on titre à la soude N/20 ; on applique la formule 

(2 A i 0,8) X 0,006X 100 X 100 , 

. 74 9 .  

ce qui donne en S04H' par litre : 
(e A - o j j  x 0,006 x i o o x  100 x i,m 

': .:- :I 74 X 2 . 
ou, en simplifiant, 

. . . .. 
(2 A - 0,2) X 25 X l ,63 

, , 6  (1). 

E n  opérant de  cette fàçon sur plus de 20 vins différents de 
nature et de provenance, blancs et rouges, on a trouvé : 

Nature du vin Méthode de Duclaux Méthode a l'éther 
- . . 7 

- 

13lanc Dnrdi~gne. . 0,97 O:% 
Ilouge Gironde . . 1,13 i,15 
- - . . 1,35 1,35 
- - . . 1,24 1'44 

 as-Médoc 1906. . 1,49 1,49 

Ces résultats concordent donc absolument, au degré près d'ap- 
proximation des méthodes volumétriques. 
. ,  11 résulte de ces expériences qu'il est possible de doser très 
rapidement l'acidité volatile des vins en se servant de la solubi- 
lité de ces acides dans 1'Cther sulfurique à 65" et en tenant 
compte qu'ils s'y dissolvent dans le rapport 72/100. 

(1) Cette formule résulte des considhrations indiquées plus haut et dq 
coefficient 0,006 de saturation des alcalis N/10. A represente le nombre de 
cc. de solution alcaline employés. 
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Cette méthode, trés rapide, n'exige aucune distillation et est 
trks exacte. 

Infïoeoce des ahlorores rrur le dosago des nitrates 
dans les eaux, 

Par MM. G. P E R ~ I E R  et L. FARCY. 

La méthode colorimétrique que Grandval et Lajoux ont ima- 
ginke pour doser les nitrates dans les eaux repose sur la forma- 
tion, à partir du phénol ordinaire, de dérivés nitrés, dont les sels 
ammoniacaux sont fortement colorés en jaune. En voici la tech- 
nique : tOcc, de l'eau essayer sont évaporés à siccité au bain- 
marie ; le résidu, complétement refroidi, est traité par I cc. de 
réactif sulfophénique (phénol, 12gr.;  acide sulfurique iL 660, 
144gr.) ; a p r h  quelques minutes d'action, on reprend par IOcc. 
d'eau, puis on ajoute iOcc. d'ammoniaque au 113. La coloration 
jaune du liquide obtenu est alors comparée à celle d'un type 
prépare exactement dans les mêmes conditions avec une solution 
de nitrate de  potassium renfermant 80milligr.5 de AzO% par 
litre. 

Remarquons en passant que l'action du réactif sulfophénique 
sur le nitrate est assez complexe ; il se forme principalement des 
mononitrophénols, et non de l'acide picrique, comme on le trouve 
couramment écrit dans certains ouvrages. La solution de picrate 
d'ammonium n'est pas, en effet, plus colorée que celle de l'acide 
lui-même, et l'on sait que, dans l'application de la méthode de 
Grandvnl et Lajoux, la coloration jaune n'apparaît que par addi- 
tion d'ammoniaque. 

Lorsqu'on applique la méthode aux eaux assez fortement char- 
@es en chlorures, on constate, lors de l'addition du réactif su l fh  
phénique, un  abondant dégagement d'HC1. Nous nous sommes 
alors demandé si le gaz chlorhydrique ainsi dégagé n'exerçait 
pas une action perturbatrice sur  la formation des nitrophénols et 
par suite sur le dosage lui-même. 

Pour resoudre la question, nous avons préparé deux séries de 
solutions renfermant, l'une 80 milligr.5, l'autre 20 milligr. de 
Az03K par litre et des quantités croissantes de NaCl, puis nous y 
avons dosé les nitrates par la technique indiquée ci-dessus. Voici, 
sous forme de tableaux, les p5sultats trouvés : 
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' I r e  série renfermanl 80milligr.5 de AzOSK par litre. 

Teneur en ,NaCl 
rriilligr. par litre 

- 
O 

15 
30 
40 
5 0 
70 

i O0 
200 
300 
400 
500 

1000 

Hauteur. 
lue au colorimètre 

en millimétres - 
10. 
10,s 
1 i 
12,5 
13 
14 
15 
4 6,0 
17 
i 8 
4 9 
2 3 

Quanti16 correspondante 
de nitrates 

par litre en rnilligr. 
- 

80,s 
77 
73 
64,8 
62,3 
57,8 
54 
50,6 
47.6 
45 
42,6 
33,2 

BE série renfermanl 20milligr. de AzOaK par litre. 

Teneur en NaCl 
milligr. par litre 

- 

O 
50 

i 00 
200 
300 
500 

Hauteur 
lue au colorirnetre 

en millimètres 
- 

10 
15 
i6 ,5  
17,s 
19 
23 

Quantité correspondante 
de nitrates 

par litre en rnilligr. - 
20 
13,3 
12.1 
11,4  
10,s 

8,6 

Comme on le voit par les nombres inscrits dans ces tableaux, 
l'influence des chlorures sur le dosage colorim6trique des nitrates 
par la methode de Grandval et Lajoux, méme lorsqu'ils se trou- 
vent dans les limites admises généralement pour les eaux pota- 
bles (15 à 70 milligr. p. 1000), est loin d'étre nbgligeable. Mais 
dEs qu'ils atteignent 150, 200, 300 et 400 rnilligr. p .  2000, doses 
assez fréquentes dans les eaux de sources avoisinant la mer, les 
résultats trouves sont complètement erronés. Par exemple, pour 
une eau renfermant 300milligr. de chlorures au litre, la méthode 
indique une dose moitié moindre de nitrates (1Omilligr. au lieu 
de 20 : Se tableau). 

En présence de ces r6sultats, nous avons eherch6 B modifier la 
méthode de Grandval et Lajoux, et ce qui nous a paru le plus 
simple est l'addition au  type d'une quantité de chlorure égale B 
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celle que l'analyse a préalablement dEcelée dans 1'EcEiantillon 31 
examiner. Cette addition se fait au  moyen d'une solution de  chlo- 
rure de sodium A O gr.5 par litre. 

Kxemple.  - Soit un  6chantillon renfermant 354ndl igr .  de 
chlorures (exprimés en NaCl) par litre, c'est-k-dire 3 milligr.54 par 
40cc. Pour préparer le type de comparaison, on évapore 10cc. 

1000 X 354 
dc la liqueur de nitrate, additionnés de = 7 cc. de la 

500 
solution de NaCI. 

On se trouve alors exactement dans les ménies conditions au 
moment de l'addition aux deux résidus du réactif sulfoph6nique, 
et les nombres trouvés représentent la teneur exacte en nitrate de 
l'échantillon analysé. Nous supposons, bien entendu, et c'est seu- 
lement dans ce cas que la methode de Grandval et Lajoux donne 
des résultats exacts, que la terieur en nitrates du résidu d'évapo- 
ration de I'6chantillon est voisine du type Dans le cas contraire, 
on évapore'une quantité d'eau supérieure ou inférieure à IOcc., 
et c'est alors la dose de chlorures correspondante A cett,e quantité 
qu'on ajoute aux 1 0 ~ ~ .  de la liqueur de Az03K devant servir de 

ty P. 
A quelle cause faut-il attribuer le phénoinbne 'de décoloration 

que nous avons observé? II est à présumer que le gaz chlorhy- 
drique qui prend naissance par l'action de l'acide sulfurique sur 
les chlorures, agit sur les nitrophénols qui se forment pour don- 
ner trés vraisemblablement des dérivés chlorés ne se colorant 
que peu ou pas du tout par l'ammoniaque. 

Dans une prochaine note, nous indiquerons les résultats des 
recherches que nous poursuivons actuellement pour élucider 
cette question. 

(Trauail esdcuté au laboratoire niîcnicipal de Rennes) .  

Recherche d o  mooillmge sur les  laits altéréo, 

Par MM. ANDRE KLING et PAUL ROY. 

D'une maniére générale, la  recherche et l'évaluation du mouil- 
lage d'un lait s'effectuent, comme on le sait, en dktwminant 
quel est, pour 1 litre de lait, la valeur de  l'extrait sec dégraissé. 

Mais il arrive fréquemment,dans les expertises judiciaires, que 
les experts ont à analyser des laits conservés dspuis plusieurs 
mois. Au cours de leur conservation, et malgré le bichromate de 
potasse dont on les additionne, les laits s'altérent plus ou moins 
profondé~nent et subissent des fermentations multiples, qui font 
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passer une partie de leurs constituants fixes B l'état de produits 
volatils à 100" Il en résulte que la valeur de l'extrait dégraissé 
d'un lait varie progressivement durant sa  conservation et peut 
diminuer dans des proportions considérables pour un lait en 
voie d e  putréfaction. 

Seul, parmi les constituants du lait, le beurre résiste assez 
bien aux diverses putréfactions ; mais les résultats obtenus dans 
son dosage ne peuvent servir à rechercher et à Bvaluer un mouil- 
lage pour diverses raisons et, en particulier, parce que la varia- 
tion de cet élément dans un lait peut résulter soit d'un mouillage, 
soit d'un écrémage, soit de ces deux opérations simultanées. 

II est un autre élément qui reste également inva~iulile dans un 
lait, quelque profondément altéré que soit celui-ci, pourvu qu'il 
ait été conservé dans un flacon bouché : c'est l'azote total corres- 
pondant A la matière albuminoïde du lait. Au cours de la putrk- 
faction, cette derniére se dégrade peu à peu, mais se transforme 
en des produits azotés quirestent totalement en dissolution ou en 
suspension dans le lait altéré. 

Dès lors, si l'on exprime le poids d'azote trouvé dans un lait 
corrompu en poids de matières albuminoïdes du lait (en multi- 
pliant le poids d'azote par le facteur 6.39), on obtient un nom- 
bre représentant le poids de matiéres albuminoïdes contenues 
primitivement dans le lait frais, et l'on peut, de la considération 
de ce poids, conclure si le lait suspect est pur ou mouill6. 

Si l'expert posséde des échantillons de comparaison exacte- 
ment comparables au lait suspect, l'évaluation pourra se faire en 
toute rigueur. Si, au  contraire, il ne reçoit qu'un échantillon 
isolé, il devra, dans ce cas, recourir h la méthode des moyennes 
et comparer le poids de matières albuminoïdes obtenu au poids 
de 33 gr., valeur moyenne des matières albuminoïdes contenues 
dans 1 litre de lait de dépôl. Ce second mode d'évaluation est 
naturellement moins précis que le premier; mais nous avons 
constaté, par de nombreux exemples, que les limites d'incerti- 
tude entre lesquelles on oscille en opkrant de la sorte sont A peu 
prés les mémes que celles qui encadrent le mode d'évaluation 
prenant pour base la valeur moyenne 90gr .  pour l'extrait 
dégraissé. 

Le dosage de l'azote des laits altérés devra s'effectuer sur 
la totalité de l'échantillon, qu'on pèsera, qu'on acidulera avec 
l'acide acétique, et qu'on évaporera dans un  matras chauffé au 
bain-marie et relié B une trompe & eau. Le résidu sec ainsi 
obtenu sera traité, dans le matras m8me, par  la méthode Kjel- 
dahl, et la  solution de sulfate d'ammoniaque obtenue sera amenée 
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a volume constant. Cne partie aliquote de ce volume servira au 
dosage de l'ammoniaque. Lesrésultats seront rapportés au volume 
du lait utilisé li l'analyse en divisant le poids de ce lait par 2,033, 
densité moyenne des laits. 

En suivant ce mode opératoire, nous avons pu successivement, 
e t  A dmz ans d'intérvalle, analyser des laits et obtenir des résul- 
tats concordants. 

Exemple : 
Matières albuminoides 

Après 2 nns 
L a i t  fraia de conservalion 

- 
A . . . . . .  32,lio s 2 j a  
B . . . . . .  27,83 28,60 

Comme justification de notre ~n&thode, en ce qui concerne 
la recherche du mouillage, nous donnons ci-dessous les résultats 
obtenus dans l'analyse de trois laits exactement comparables entre 
eux : 

1. I I .  III .  
MouillA Mouil16 

P u r  i 5 pour 100 l IO pour iOO 
- - 

Extrait dégraissé (à l'état frais) . 90;15 87,OS 8 G 0  
Matiéres albuminoïdes . . . .  34,31 32,ZO 30,99 

Monillage calcnlb sur : Pour 100 Pour IO0 
- - - 

Extrait dégraissé . . . . . . . . .  O 3,s 9 3  
. . .  O 6,2 9,7 Matibres albuminoïdes O 2,4 6,1 

Dans ce tableau les deux derniers mouillages sont calculés : 
l'un sur le nombre de  caséine 34,31 trouve pour le lait pur, 
l'autre sur le nombre 33, valeur moyenne pour les laits d e  
dépbt. 

Modlfloationi am procédé Grimbert pour 
la reaherehe da l'urobllioe urinaire, 

Par MM. BLANC et  RAMEAU. 

Le procédé Grimbert, pour la recherche de l'urobiline dans les 
urines, courarriment employé 2 cause de sa  sensibilité et de l'irn- 
portance toujours croissante attachke la proportion plus ou 
moins considerable de ce pigment dans les urines, nous paraît 
le plus précis, ?i la condition toutefois d'y apportsr une modifi- 
cation. 

M. Grimbert préconise la technique suivante : 
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A 30 cc. d'urine, on ajoute 20 cc. d u  réactif de Denigès (1) ;  on 
laisse en repos pendant 5 minutes, e t  l'on filtre ; on reçoit le fil- 
t r a tum dans une  ampoule & robinet ; on  ajoute 5 cc. de chloro- 
forme, et  l'on agite. Le chloroforme se sépare généralement avec 
la plus grande facilité ; ce n'est qu'exceptinnnellernent qii'il 
s'émulsionne; dans ce cas, on fait  passer le liquide érnulsionné 
s u r  un  petit tampon de coton hydrophile maintenu au  fond d'un 
entonnoir. En pressant doucement le coton avec u n  agitateur, les 
deux liquides passent skparés el se superposent ; le chloroforrrie 
soutiré est filtré s u r  u n  petit filtre sec et recueilli d a n s  un  tube à 
essai (2) ; on verse alors goutte goutte une solution alcoolique 
d'acétate de zinc (3) t an t  qu'il  se produit u n  t ~ o u b l e  ( 2 0  gouttes 
environ) ; au  moment  où 1ü liqueur s'éclaircit, on voit apparaître 
la fluorescence verte caractkristique. Si l a  réaction est très fai- 
ble, il est bon d'examiner le tube s u r  u n  fond noir. 

La fluorescence v e r k  n'apparait  pas  dans  les urines conteuant 
une quantité normale d'urobilirie, niais elle apparaît avec d'au- 
t an t  plus de nettetk qu'il e n  existe une quant i té  supbrieure à la 
quantité normale ; or,  en approfondissant ce procridk et  en nous 
demandant  ce que pouvai t  étre I'urobiline p a r  rapport 'au volume, 
nous sommes arrivés a u x  conclusions suivantes : l'uroliiline 
étant  un  pigrneiit normal d e  l'urine, s a  proportion, p a r  rapport i 
l 'unité de volume, doit var ier  d'une façon inversernerit propor- 
tionrielle au volume des urines émises en 34 heures ;  il nous a 
donc paru  logique de faire varier la prise d'essai pour  la recher- 
che d u  pigment en question. 

Supposons, en effet, u n  sujet pesant 64 kilog. II devrait émet- 
t re  norrriülerrient 1.500 cc. d'urine environ. 

Par suite de  causes quelconques, il en emet 300 cc.,  1.500 cc'. 
ou 3.000 cc. 

Dans le premier cas (I'urobiline ktant, nous le rappelons, u n  
pigment normal), s i  nous prenons 30cc. comme prise d'essai, nous 
pourrons voir apparaî t re  la fluorescence, alors méme que la 
quantite totale d'urobiline sera inférieure h l a  quantité normale 
que le sujet devra émettre. 

II est donc logique que,  la prise d'essai restant constante 

(1) Ce reactif se prepare de la façon suivante : 
Oxyde rouge de mercure 50 gr .  Mélanger l'acide et l'eau ; ajou- 
Acide sulfurique pur  . 200 cc. ter l'oxyde mercurique ; faire dis- 
Eau dist i l l~k . . . . t ,000 cc. / soudre par agitation et filtrer. 
(2) Nous avons rcmarqub qu'il est indispensable dc recueillir le liquide 

dans un  tube sec ; sans cette prbcaution le  liquide reste trouble. 
(3) Cette solution renferme O gr.10 d'acbtate de zinc pour 100 cc. d'al- 

cool a 95" e t  est additionnec de  quelques gouttes d'acide acdlique, 
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(30 cc.), l'évaluation' soit faite par litre, niais elle doit être, 
comme pour tous les autres éléments de l'urine, ramenée au 
volume des 24 heures. 

Dansle deuxiénie cas et dans cecas seulernerit, alors quele volume 
émis est kgal au volume normal, nous aurons une évaluation cer- 
taine. Une Iégére fluorescence indique alors un  excès d'urobiline. 

Pour le cas d'une bmission de 3.000 cc., les phénomènes inver- 
ses i i  ceux du premier cas vont se passer, Bien qu'une proportion 
assez grande d'urobiline puisse exister dans l'urine des 24. heu- 
res, les 30 cc. de )a prise d'essai ne permettent pas de déce- 
ler cet excés pour les mémes raisons que celles qui, dans le pre- 
mier cas, nous ont fait déceler ce pigment, alors qu'il pouvait se 
trouver en quantité infërieure à la quantité normale. 

De toutes ces observations nous tirons les conclusions sui- 
vantes : on ne devra pas prendre une quantité constante d'urine 
comme prise d'essai, mais une quantité variant proportionnelle- 
ment au volume des urines émises en 24 heures. 

La quantité d'urine à prendre pour la recherche de l'urobiline 
est donc donnée par la formule : 

30 X volume émis  en  24 heures 
volume normal des 24 heures 

Sous préconisons donc la technique suivante : au  volurne cal- 
culé d'après la formule précédente on ajoute 20 cc. du réactif dé 
Denigés; on  laisse en contact pendant 10 nlinutes ; on filtre'-kt 
I'on continue l'opération comme l'indique M .  Grimbert. 

REVUE DES PUBLICATIO AS FRAIÇAISES 

Ilcclierche d e s  se ls  de eoirime en mllieo snl~ari- 
qiie. - M. DENIG& (Bulletin de la Société de pharmacie de Bor- 
<lemix de février 1909). - Si I'on ajoute, à une solution de sulfate 
de cuivre, 10 à 20 fois son volume de SO'H' concentré (D = 1,84)  
et un volume d'IK1 pur 6gnl celui de la solution cuivrique, il se 
forme, si cette dernière solution n'est pas trop diluée, un  préci- 
pité jaune clair formé par la variete jaune du chlorure cuivrique 
anhydre, peu soluhle dans SO'I-12. Cette réaction peut etre obte- 
nue avec 2 / i 0  de rriilligr. de cuivre dans la prise d'essai pour un 
volume du mélange acide ne dépassant pas 2 cc. 50. 

Pour appliquer cette rkaction, il faut rarncncr les sels de cui- 
vre B l'état de sulfate et concentrer la solution s'il y a lieu, de 
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maniére qu'elle renferme au. moins 2 milligr. de cuivre par cc. 
Cela fait, on prend 1/10 de cc. de ce liquide, qu'on additionne de 
2 cc. de S0'1lS concentré; on agite, et l'on ajoute 2;10 de cc. 
d'HC1 pur ;  or, agile de nouveau, et, en rriérrie temps qu'une 
legère effervescence due au départ de  gaz chlorhydrique, on 
observe le précipité jaune caractéristique, qui disparaît si l'on 
chauffe le mhlange, pour reparaître, par refroidissement, en cris- 
t m x  aiguillés groupés autour d'un centre. 

Si l'on avait à identifier une trés faible quantite de cuivre 
(enduit sur platine, par exemple), on dissoudrait ce mEtal à l'aide 
de Az0311 ; on évaporerait la solution en présence de 2 ou 3 gout- 
tes de SO'H' jiisqu'à émission de vapeurs blanches ; aprés refroi- 
dissement, on ajouterait 2 cc. de SObH2 pur et 2/10 de cc. d'HCI ; 
si l'on remplace les 2/10 de cc. d'IlC1 par Z goutte d'acide 
bromhydriiue ou par une solution à a p  LOO de bromure de 
potassium, on obtient u n  précipité noir de bromhydrate de bro- 
mure de cuivre, Btudie par hl. Sabatier ( 2 ) .  

n'ouvclle rtaeîion de* protoneis d c  fer. - MM. RI- 
CHAUD et BIDOT (JOZLI-nul de phul-mncie et de chimie du l e e  mars 
1909). - MM. Richaud et Bidot ont été amenés par le hasard B 
découvrir une nouvelle réaction des protosels de fer consistant 
dans l'emploi du réactif phosphotungstique (phosphotungstate 
de.soude % g r . ,  HCI pur  5 cc. et eau distillée 250cc.) en milieu 
alcalin. 'Ils recherchaient des peptones dans les urines; ils 
avaient commencé par ajouter 3 l'urine du sulfate d'ammoniaque, 
afin de précipiter les albumoses; aprés avoir filtré l'urine, ils 
avaient ajouté du réactif phosphotungstique, et ils avaient ob- 
tenu un prScipité ; désirant s'assurer que le précipite était dQ aux 
peptones, ils mirent le réactif phosphotungstique en présence 
d'une solution de sulfate d'ammoniaque, et il se forma un pré- 
cipité; il n'était donc pas surprenant que l'urine, qui avait été 
traitie par le-sulfate d'ammoniaque, en contint encore et que  ce 
sulfate d'ammoniaque déterminAt la formation d'un précipité 
avec le réactif phosphotungstique ; ils eurent alors l'idée d'alca- 
liniser la liqueur avec la soude, et ils constatèrent que le préci- 
pité formé se dissolvait ; ils .reprirent leurs expériences avec 
l'urine, et ils observerent, au moment de l'addition de la soude, 
la formation d'une coloration bleue comparable à celle de la 
liqueur de Fehling. Ils ne savaient A quel corps attribuer cette 
coloration ; ils essayhrent successivement tous les cornposés nor- 
malement contenus dans l'urine, et, procedant par Climinatiori, 
ils parvinrent à reconnaître que la coloration en question Ctait 
due au fer ;  ils firent des essais avec les divers protosels de fer, 

(1)  Voir Comptes rendus de l'Academie des sciences, 1894, p. 1144. 
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et ils obtinrent la coloration bleue ; les sels ferriques ne donnaient 
pas la m h e  coloration ; les protosels, transformtis en sels ferri- 
ques, donnaient une réaction négative. On se trouvait donc en 
présence d'une réaction caractéristique des sels ferreux. 

MM. Richaud et Bidot ont essayé cette réaction sur divers pro- 
duits de sicrétion ou d'excrktion de l'economie ; la réaction a 6th 
positive avec le lait et le suc gastrique, négative avec le sérum 
sanguin. 

La sensibilité de cette réaction est très granlle et laisse loin 
derniEre elle la réaction au ferricyanure de potassium ; sa sensi- 
bilité est de mérne ordre que celle des sulfocyanures S I'Cgard 
des sels ferriques. 

E n  présence de cette extraordinaire sensibilitk. M M .  Ricbaud 
et Bidot ont pense que cette réaction pourrait être utilisée dans 
certains cas en médecine légale, lorsqu'on a à. se prononcer sur 
la question de savoir si une tache d'un linge est due à l'urine ; 
ils ont constat6 qu'il suffit de toucher la tache avec une goutte de 
réactif phosphotunastique et de porter ensuite sur lii tache une 
goutte de lessive de soude ; il se forme immédiatement une colo- 
ration bleue, s'il s'agit d'une tache d'urine. 

Identiflcatioii de pc;€ies quniitltén de glycérine. 
- M .  DERTIGES (Comptes r r n d t ~ s  de I 'Acedimia des sciences d u  
ler mars 19091. - Le procede d'identification de la glycérine que 
propose M. Denigès consiste à la tramTormer en dioxy-acélone B 
l'aide du chlore, ou, de préférence, $ l'aide du brome, et à ut,iliser: 
les réactions de cette dioxy-acétone ou plus exactement du mé- 
thylglgoxal qui en dérive par anhydrisation. 

On prend dans un  tube de 8 à 10 centisr. de glyckrine ou i cc. 
d'une solution de glycérine au dixiéme, ,qu'on additionne de 
iOcc. d'eau bromée rticernment préparée en agitant jusqu'à 
dissolution 3/10 de cc. de brome dans 10cc. d'eau distil!ée ; on 
porte au bain-marie bouillant pendant 20 minutes, puis on 
fait bouillir jusqu'à disparition .des vapeurs de brome ; a p r h  
refroidissement, on a un liquide G, qui sert aux essais sui- 
vants : 

Réactionsdecolordion. - On prend 2/10 de cc. du liquide G, qu'on 
additionne d'un meme volume d'eau ; on vorsc ce mélange ,dans 
un tube contenant 1/10 de  cc. de solution alcoolique de codhine 
au vingtiéine ; on ajoute 2 cc. de S O U 2  (D --- i,84) ; on agite et 
l'on porte au  bain-marie bouillant pendant 2 minutes ; on obtient 
une coloration bleue teintée de vert et une forte bande d'absorp- 
tion dans le rouge. 

En m6lant 4/10 de cc. d u  l i p i d e  G A 1/10 de cc. de solut.ion 
alcoolique de naphtol au c inquan t ihe ,  ajoutant 2 cc. de 
S04H2 (D = 2,84), agitant et portant au b~in-mar ie  .bouillant, on 
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obtient une coloration vert-émeraude, une fluorescence verte et 
deux bandes d'absorption (dans le vert et le rouge). 

En mêlant 4/10 de cc. de G il 1/10 de cc. d t  solutiori alcoolique 
de résorcine au vingtiBme, ajoutant la même quantité de SO'H2 
qlie ci-dessus, Inais sans chauffer, on observe une couleur rouge- 
sang et deux bandes d'absorption (dans le bleu et le jaune). 
: En opérant de même avec la même quantité d'une solutiou de 
thymol- au vingtième, la coloration produite est rouge-vinedx, 
rosée par dilution. 

Si I'on prend i/iO de cc, d'une solution de bromure de 
?3'4p.100, 4/10 de ci: du liquide G et 1/10 dc cc. d'une solu- 
tion alcoolique d'acide salicylique au vingtième, et si I'on ajoute 
2 cc. de S04112 (D = !,84), on obtient, après chauffage au bain- 
marie bouillarit pendant 2 minutes, une coloration rouge-violacé 
et deux bandes d'absorption (dans le jaune et le bleu). 
; JAa même expérience. faite en remplaçanl l'acide salicylique 
par le gaïacol, donne une coloration bleue et une bande d'absorp- 
tion dans le rouge. 
- De ces divers& réactions, les plus sensibles sont celles avec la 
codéine et avec I'acide~salicylique ; elles permettent de déceler 2 A 
3 rnilliérnes de rnilligr. dcglycérinedans les 4jZO dc cc. du liquide 
G employé. 
. Réactions hytiraziniques. - Si I'on ajoute f / 2  cc. du liquide 6 
à un meme volume d'un réactif préparé en dissolvant I r c .  de 
phédylhydrazine liquide dans un mélange de 4. cc d'acide acéti- 
que pur et de 2Occ. d'une solution au dixième d'acétate d e  
soude; si  I'on agite et si l'on rriaintierit le tube. au bain-rriariq 
bouillant pendant 20 minutes, on observe, apres refroidissement 
(au bout d'une heure environ), u n  prkcipité jaune de glycérosa- 
zone, qui se présente, au microscope, sous l'aspect d'aiguilles 
flexueuses, rayonnant autour d'un centre corrirriun et parsemées 
de grains jaunes, arrondis. 

Si l'on ajoute i cc. de S04H" 5 cc. du liquide G ; si l'on dis- 
tille dans un petit ballon & tube latéral communiquant avec u n  
réfrigerant ; si I'on recueille 1 cc.5 h 2 cc. de distillatum et si 
l'on ajoute à ce distillatum un Bgal volume du réactif hydrazirii- 
que précédent, on observe, après agitation, la formation, à froid; 
d'un p~écipité blanc jaungtre, qui devient cristallin au bout d'un 
teptain temps; on voit, au microscope, des amas à type stellaire, 
formés par l'osazone du méthylglyoxal. 

Heaclzon de réductzon. - Pour effectuer ces réactions, on prend 
2'/2 cc .  du liquide G ,  qu'on additionne d'un égal volume de réac- 
tif de Kessler ou de liqueur de Fehling ordinaire ou ferro-cyanu- 
rée ;  après 2 minutes de contact, i froid, on observe, avec 16 
réactif de hessler, un précipité noir de mercure rkduit; avec 
la  liqueur de Fehling, un précipité rouge d'oxydule de cuikre : 
&vec la liqueur de  Fehling ferrocyanurée, un  prkcipitk blanc de 
ferrocyanure cuivreux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I l c e t ~ c r e h c  r ~ p i t l e  de, ln bile daiim I'iirinc. - 
M M ,  PELLlSSlEIl et SCHAIHELE (Gcizette ntidicnle de Paris d u  
13  avril 2909). - La clinique ne disposant p i s  d'un procédé 
rapide pour la recherche de  la bile dans I'urine, Constantin Paul  
avait propose, en 2875, l'emploi du  violet d e  Par i s  ou violet de  
rni:th$aniline, qui vire au  rouge avec les urines ictériques. A ce 
rnonient, une discussion s'éleva entre MM. Yvon et  Dernelle a u  
sujet du  degr6 de  confiance qu'on devait accorder à ce réactif, e t  
l'on reconnut que  le violet de Paris ,  bien que  donnant, avec la 
rhubarbe, le sené et  le semen-contra, des colorations se  rappro- 
chant de celle produite p a r  la bile, était susceptible d e  fournir 
au médecin des indications fort utiles pour la recherche de la  
bile dans I'urine. 

MM. Pelissier et Schaibélé emploient le violet de Pitris de In 
manière suivante: ils prennent d a n s u n  tube 2Occ. environ d'urine 
limpide ; ils font tomb r à la surface du liquide 2 gouttes de vio- 
Ict de Paris ; aprés avoir donnd a u  tube une secousse horizon- 
tiile, destinée à rkpartir la matière colorante sur  toute la surface 
de I'urine, ils ajoutent 3 gouttes de  solution d'acide trichloracéti- 
que au tiers ; si l'urine contient de  la bile, il se  produit une colo- 
ration rouge-vineux ; avec l'urine non ictérique, la coloration 
reste bleue. 

Avec la bile de  porc, on oblient une  coloration ronge-vineux 
de faible intensité. 

Avec l'urine additionnke dc rhubarbe, In coloration est rouge 
cuivreux; si I'urine est  additionnée de  séné, la coloration est  
rosee; s i  elle est additionnée de  semen-contra, on obtient u n e  
teinte violacée. . . 

hami tics soafrcs employés par ieai vitieullears.. 
- M. FONZES.DIACON (Bulletin. de pharmacie du Sud-Est d e  
septembre 1!)08). - Lés viticulteurs emploient, contre l'oïdium 
de la vigne, deux variétés de  soufre : le soufre subliméet le so~cfre 
trituré. Le premier est obtenu par  la distillation du  soufre brut, 
dont les vapeurs se condensent dans des chambres froides; s u r  
les points les plus chauds de  ces chambres, le soiifre sublimé 
fond et SC prend en masse cristalline, qu'on appelle le candz et  
qu'on broye k la meule; c'est l e  soufre trituré. 

Le soufre sublimé, exümirié a u  microscope, s e  présente sous 
forme de petites sptiérules ou utricules e t  doit renfermer, s'il e s t  
pur, moins d e  1 5  p .  100 de fragments à arctes vives. L e  soufre 
tritul-i est plus pâle et es t  formé, de  p ; t r t i cu l~s  c r i s ta l l in~s  i con- 
tours non arrondis. 

La valeur marchande de  ces soufres dépend de  leur finesse et  
de  leur pureté. 

SOUFRE SUBLIYÉ. - P o u r  vérifier la puret6 du  soufre sublimé, 
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on y dose l'humidité et SO'H9, qui provient de l'oxydation du 
gaz sulfureux; on détermine aussi le pSds  des cendres. . 

, Pour doser l'humidité, on opère sur 5 gr: d e  soufre, qu'on 
dessèche dans une capsule de porcelaine ou de platine plac6e 
pendant 5 à 6 heures dans l'étuve B eau bouillante. La perte de 
poids, multipliée par 20, donne la proportion d'eau que contien- 
nent 100gr. de soufre sublimé ; il convient d'ajouter Ci ce nombre 
te double du poids de SO'H2 trouvé, parce que l'expérience mon- 
tre que le soufre sublimé, méme bien desséché, retient toujours 
cette proportion d'eau ; c'est l'humidité indirecte 

SO4Hz est dosé 9. l'aide d'une solution décinormale de potasse ; 
on opPre sur 5 gr. de soufre, qu'on mélange avec un peu d'alcool 
pour le rendre mouillable, puis on ajoute 5Oce. environ d'eau 
chaude et '5 il 6 gouttes de solution alcoolique de phénolphta- 
léine, et l'on titre en versant l a  liqueur alcaline avec une burette 
graduée jusqul& virage au rose persistant. ~ 

Les cendres sont dkterminées en portant le capsule renfermant 
le soufre desseché au-dessus d'un bec Bunsen allum6 en vpil- 
leuse ; il fond d'abord vers 4210, puis se volatilise en brûlant sans 
projection; on porte le résidu a; rouge ; après refroidissement 
dans le dessiccatcur, on pése la capsule tarke, dont I'augmenta- 
tion de poids, multipliée par 20, donne les cendres de 200 gr. de 
soufre. 

Exemfle : Acide sulfurique . . . . O gr. 25 
Hurriidité directe . . . . O - 30 
- indirecte . . . O - 50 

Cendres. . . . . . . i - 
Degré de pul-eté=100-(0,25 +0,30+0,50+i)=97,95 p. 100. 
SOUFRE T R I T U R É .  - Le soufre triture ne renferme pas d'acide 

sulfurique ; on n'y dose que l'humidité et les cendres, en suivant 
le mode opératoire employé pour le soufre sublimé. 

Détermination de la finesse du soufre. - Les viticulteurs recher- 
chent le soufre fin, qui engorge moins les appareils, qui se 
répand mieux en poussiére et qu'on consomme en moins grande 
quantité. 

Les soufres sublim6s sont les plus fins, et leur finesse varie 
peu. 

La finesse des soufres tritures varie' avec la dimension de la 
maille du tamis employé; on utilise, pour le tamisage, les mail- 
les 90 et 110. Des soufres plus grossiers sont quelquefois substi- 
tues aux produits obtenus avec les tamis ci-dessus indiques ; il 
est donc intéressant de déterminer la finesse des soufres tritures. 
Cette détermination est effectuée empiriquement k l'aide d'un 
appareil connu sous le nom de tube Chancel. 

Ce tube est un  tube de verre, fermé k l'une de ses extremités, 
ayant un diamètre de i 2  millirn6tres environ et une hauteur de 
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14. centimètres. Sa capacité, qui est de 25cc., est divisée en 
100 parties kgales, numérotés de haut en bas. Le mode opéra- 
toire consiste à. peser 5gr.  de soufre, qu'on introduit dans le 
tube ; on remplit celui-ci d'kther & 66O, en donnant de lhgères 
secousses. grâce auxquelles l'éther gagne le fond du tube;  le 
niveau de l'éther étant à la  division 400, on agite vigoureuse- 
ment le tube, après quoi on l'abandonne au repos pendant cinq 
minutes wuinire en main. . 

Ori note alors la division à laquelle ç'arréte le niveau du sou- 
fre, et I'on a son degré de  finesse. 

Un soufre sublimé de bonne qualit6 donne, au tuhe Chance], 
une finesse de 52 560, et quelquefois davantage. 

Cn soufre trituré maille 90 marque 440 ; celui tamisé & la 
maille 11 0 marque 4B0. 

REVUE DES PUBLICATIONS 

Reaheiche de l'acide borique d a n n  les aliments. 
- MM. C. MANYICH et H. PRIESS (Chem. Zeil., 1908, p. 325). 
- L'appareil que les auteurs emploient se compose d'un micro- 
brûleur sur lequel est enfil8 un pulvérisateur de Beckmann, 
comme le montre la figure ; le pulv6risateur repose simplement 
sur le pied du hrfileiir, d e  sorte 
que le trou d'air de celui-ci se 
trouve & l'intérieur du pulvérisa- 
teur. L'espace entre le tuhe du 
brûleur et la paroi du pulvérisa-' 
leur est rempli par un anneau en 
caoutchouc ou un bouchon perce. 
Une fermeture hermétique n'est 
pas nécessaire ni même recom- 
mandable, parce qu'il serait dif- 
ficile d'enlever le pulvérisateur. Le principe de ce dispositif 
repose su r  ce que l'air aspiré par le brûleur doit passer à. travers 
le pulvérisateur en entraînant dans la flamme la vapeur qui s'y 
trouve. 

Cet appareil offre une grande sensibilité pour la recherche de 
l'acide borique. Si l'on place, par exemple, dans le pulvérisateur 
une solution de 1/10 de milligr. d'acide borique dans 2cc. de 
SO'H" et si  l'on allume le brûleur, la flamme, qui doit avoir 5 à 
6 centim. de hauteur, est d'abord incolore. Si I'on introduit 
alors 4 cc. d'alcool  rié éthylique dans le pulvérisateur, et si l'on 
agite un peu, on voit la flamme grandir par suite de la vapeur 
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d'alcouf entraîné6 et devenir fortement verte sur  les bords, si on 
I'bbserve devaht un  fond sombre La coloration dure nu moins 
20 secondes. N. B. 

DÇteriiilnetioii de l'éîmlii daari'le I'er blmnc. - 1,abo- 
ratoire DETLEFSEW et MEYER, d e  Copenhague (Zezts. f .  anqcw. 
Chemie, 2909, p .  68). - Des méthodes publiées récemment par 
Liirige et Marmier (2895), Mastbaum (1897) et  Angenot (Z904), 
celle de Mastbaurn est la seule qu i  permette d'opérer sur  un poids 
suffisant; elle est, d a u t r e  part ,  t rop  longue. K. Meyer a Ptalili une 
nouvelle méthode qui  n'exige pas plus de  20 minutes et qui per- 
met d'employer u n  poids élevé de fer. 

20 5Ogr. de fer blanc, débarrassé des poussih-es et  d rs  mntié- 
res grasses, sont découp6s en morceaux de  50 ceritim. carrés, 
pl:lc& dans une grandecapsule etrecouverts d'eau ; on chauffe à 
800 environ, et l'on ajoute, en continuant à chauffer, 1 gr.  d e  
peroxyde de sodium p a r  20gr .  de fer mis  en ceuvre; lorsque 
l'effervescence a cessé; on ajoGte encore I g r .  de peroxyde de 
sodium ; après cessation du  dégagement gazeux, on cesse de 
chaufer .  etl 'on examine si la totalité de l'étain est dissoute ; si la 
dissolution n'est pas complète, on iijoute encore un peu de 
peroxyde de  sodium, et l'on fait bouillir pendant un instant en 
agi tant  ; on  lave & l'eau, puis à l'alcool ; on sèche et  l'on pése. 
11 est indispensable d'atteindre rtellement 1'6bullition pour être 
certain de  dissoudre tout l'étain. . 

Dans cette méthode, on dissout Pgalement le plomb existant avec 
l'étain et on le dose aussi,  mais  habituellement on n e  doit déter- 
miner que la quantité totale de couverte. 

Si l'on veut connaître la teneur réelle e n  étain, on le dose par 
la rriélhode Lowenthnl d a n s  la solution séparée d u  f e r ;  dans ce 
cas, la dissolution doit se  faire dans une fiole, afin d'éviter les per- 
t.es p a r  projections. 

~ o r s @ e  1'ébullit.ion n'est pas prolongée trop longtenips, on ne 
dissout que des traces de fer ; on  n'a trouvé qu'une surcharge de 
0 , 0 0 9 ~ .  200 s u r  le dostige d e  I'ktain. 

La méthode est égalerrient applicable à l'essai des tûles plom- 
bées ou galvanisées. 

E. S. 

Uubrige raapicle du chioriirc iiirreurlyuc.- JI.  LIVEII- 
SEDGE (The Analyst, 1908, p. a l i ) .  -Pour le dosage du  sublinié 
e n  solution aqueuse, l 'auteur se base s u r  la solubilité du  biiodure 
de  mercure dansl 'éther et surson  insolubilité à peu près coinplète 
d a n s  l'eau. 

Voici cornnient il conseille d'opérer : on prend, par exemple, 
25cc.  d e  la solution à analyser:  on +joute goutte goutte une 
solution d'iodure d e  potassium à S p.100, e n  Cvitant d'en niettre 
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un excès ; on verse ensuite quelques gouttes d'acide phosphori; 
que ( D =  1,75), afin de réduire au minimum l'action dissolvante 
de l'iodure de potassium sur le biiodure de mercure précipité; 04 
ajoute 50cc. d'éther ; on agi.te dans  une bonle décantation 
munie d'un robinet ; on laisse reposer ; on décante;,on agite de 
nouveau, à trois reprises différentes, avec une nouvelle quantité 
d'éther, et l'on decante chaque foie comme précbdernment ; on 
réunit les liqueurs ethérées, ku'on lave avec un peu d'eau ; après 
décantation, on distille l'éther, et I'on dessèche & l'étuve, & l'aide 
d'uri courant d'air, le résidu de biiodure de mercure. Le poids du 
biiodure, multiplié par 0,397, donne le poids de sublimé q,ue con- 
tenaient les 25cc. de solution. 

ikeel~erelre de l'aniline. - M .  le Dr J.  PESET ( ~ e i l s .  /. 
ccnolyt. Chemie, 1909, p. 37) .  - On a publié de nombreux travaux 
çur les réactions colorées qui  se produisent par l'action de matiè- 
res oxydantes sur l'aniline. L'auteur a étudié aussi les différentes 
rknctious que donne l'aniline avec les substances oxydantes, 
riotamrnent avec le permanganate de potasse, le peroxyde de 
sodium et le peroxyde dc baryum ; il a opér6 surtout en présence 
d',izOW et non ri'IIC1 ou de S05HHe.. 

Si I'on prend dans un tube à essai deux gouttes d'aniline, qu'on 
:idditionne de O cc. 50 environ d'AzOT concentre (il = 1,4) et de 
Ogr.20 environ de  chlorate de potasse,. il .se produit aussitbt 
ilne forte cnloration hleue; au bout de 5 à 10 secondes, on 
reriiarque un fort dégagement gazeux, et le liquide se colore for- 
tenient en rouge-jaunâtre; pendant le dégagement gazeux, on 
observe une odeur de benzaldéhyde et quelques instants après 
iine forte odeur de  phénol. Si I'on fait passer le gaz qui se d6gage 
dans quelques cc. d'eau qui se trouve dans u n  tube à essais, O? 

peut rechercher l'acide cyanhydrique dans cette eau par trans- 
formation en bleu de Prusse. Une partie de In solution rouge: 
jaunStre, additionnée d'eau, donne un précipité jaune, insoluble 
dans la benzine et l'éther de pétrole, presque insoluble dans le 
chloroforme, mais soluble avec coloration rouge dans l'alcool 
ainylique; ce précipité se dissout également dans les acides. Si 
I'on ajoute, àune  partie de la solution rouge-jaun&tre, de l'ammo- 
niaque on une lessive alcaline, i l  se produit une coloration brun- 
ciif6 caracléristique, qui passe dans l'alcool arriylique, mais non 
dans la benzine, l'éther de pétrole e t  le chloroYorme. Si la liqu'eur 
est trEs diluée, on doit chauffer légèrenient pour développer la 
coloration. La solution donne un spectre d'absorption q u i  pre- 
sente une partie des radiations rouges, tandis que la ~rioitié gau- 
che du spectre est en général plus sombre. La solution rouge 
diiiis l'alcool amylique présente un  spectre d'absorption dand 
lequel la moitié droite tout entière est dans l'ombre. La solution 
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brun-caf6 dans l'alcool amyiique produit l'extinction de  la partie 
droite du  spectre jusqu'au bleu. 

Une goutte d'aniline donne, avec envifon O cc. 50 d'Az03H con- 
centré etenviron O gr. 20 d'hypochlorite' de soude, une forte colo- 
ration bleue, qui brunit au bout de quelque temps et qui devient 
finalement brun-rougeâtre ; en même temps il se degage une 
odeur de phénol. 

Deux gouttes d'aniline, avec environ O cc. 50 d'Az03H concentrh 
et environ O gr.20 de vitrite de soude, donnent une forte colora- 
tion hleue, &i brunit et finalement prend la teinte du vin de 
Malaga. Par chauffage, la  couleur devient rouge, et le liquide se 
trouble. 

Une goutte d'aniline. avec environ O cc.50 d '~z0W'ct 'environ 
0gr.20-de bioxyde de plomb, donne une coloration verte, qui 
devient bleue, puis rouge par chauffage. 

Si I'on additionne une goutte d'aniline d'environ O cc. JO 
d'Az03H et O g r 2 0  de bioxyde de manganése, on obtient une colo- 
ration jaune-verdatrc, qui sc; change cn vert intense, puis en 
brun-vert, en bleu et finalement en rouge. 

Une goutte d'aniline, addilionnée de O cc. 50 d'AzOSII et d'un 
petit grain de bichromate de potasse, donne une coloration rouge 
intense, qui vire RU brun foncé, puis au  vert-jaun&tre et ensuite 
au bleu ; on observe alors un fort dégagement gazeux, et le liquide 
devient rouge. 

Si k une goutte d'aniline on ajoute environ O cc. 50 d'AzOYI et 
environ Ogr.20 de permanganate de potasse, il se produit une 
coloration rouge, qui vire graduellement au vert et au noir et qui 
devient ensuite verte et bleue. 

Une goutte d'aniline, traitée par environ 4 cc. d'une solutiori 
d'acide acétique & 10p. 100 et O gr .  20 de peroxyde de sodium, 
ne donne aucune réaction sensible, mais, par l'ébullition, il se 
p d u i t  une forte coloration jaune-citron. 

Si I'on emploie, au lieu de peroxyde de sodium, du peroxyde de 
baryum, il se produit une coloration rouge-jaunâtre. Ces deux cou- 
leurs se dissolvent dans l'alcool amylique. Cette réaction color@e 
est encore nette avec 2 cc. d'une s o ~ u t i ~ n  d'aniline ;Z 1 pour 1600. 

N .  B. 

Dosage tlc I'ioilc d r u s  I'itrtlotliymol. - M .  CORN- 
BOEUF(Zeits .  des allg. Ksterr. Spotheker  Vereines, 1908, p. 386). 
- L'auteur propose le procédé suivant pour doser l'iode dans 
I'aristol ou iodothymol : on mélange Ogr. 50 d'iodothymol avec 
3 gr. de carbonate de soude dess&h& et I'on c h ~ u t f e  jusqu'k 
fusion ; on reprend par l'eau, et l'on dose l'iode ?I 1'Etat d'iodure 
d'argent. 
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L e s  p ~ r t i e a  n o n  ~apnniflnhlem d u  bcurre d e  aoco; 
leor pr&sence dans  I c  beurrn iddit lnnn6 tlo tmurrC 
tic eoro. - MM. MATTHES et ACKERMASPI (Berichte deuls. 
Gcsellschaft, 1908, p. 2000). - On a constaté que beaucoup de  
graisses végétales renferment une partie non saponifiable, qui 
n'est pas de la phytostkrine et qui est une cholestérine autre que 
la phytostérine ; on Btait jusqu'ici d'accord & reconnaître que la 
partie non saponifiable du beurre de coco était erclusivement 
constitiiPie par la phytostérine ; MM. Matthes et Ackermann ont 
eu l'idée de vérifier le fait, et ils ont remarqué que le beurre d e  
coco, lui aussi, contient, à cdté de la phytostkrine, 'une autre cho- 
lestérine possédant les mêmes rkactions colorées. mais pouvant 
fixer 4. atomes de hrome pour former un tétrabromure d'acétate 
peu soluble, tandis que la phytostérine dorine un dibromure 
d'acétate. Le beurre de vache contenant de la  cholestérine ordi- 
naire. laquelle n'est pas susceptible de former un  tétrabromure. 
on comprend que, si l'on parvient ?i caractériser la présence de la 
nouvelle chlestérine dans un  beurre. on soit autorisé à conclure 
i sa falsification par une graisse végétale, le beurre de coco par  
exemple. 

Voici comment les auteurs opErent pour isoler la nouvelle 
cholestCrine : ils saponifient 1 kilo de beurre de coco par la potasse 
alcoolique, et ils épuisent le résidu par l'éther ; aprés une nou- 
velle saponification, ils obtiennent lgr 25 de phytostérine brute 
et Ogr. 23 d'un corps qui reste liquide ; la phytostérine brute fond 
A 133-2400; aprés acétylation, il font agir le brome sur le mé- 
lange ; il se sépare des lamelles fusibles vers 180-1830, dont la 
composition répond à la formule C"HS'Ur'O" ; c'est donc le 
tdrabromure de l'acétate de la nouvelle cholestérine. Si l'on con- 
centre le liquide filtré, on obtient des cristaux de dibromure 
fusibles & 132-1350 ; c'est le dibromure d'acétate de phvtostkrine 
ordinaire. 

ileclierehe d u  sucre dans l 'urine B l'aide d e  ï'rreide 
O-nitropïiény ipropioïiqoe. - M. WEITBRECHT (Apolheker 
Zeit., 1908, p .  981). - L'auteur prépare le rCactif employ6 en 
dissolvant k froid e t  au mortier 5 gr. d'acide o-nitrophénylpro- 
piolique dans 8cc. de lessive de soude à 10 p.100, en ayant soin 
d'ajouter alternativement i ou 2 cc. de lessive de soude et autant 
d'eau; aprés dissolution, on complete un litre. 

Pour rechercher le sucre dans l'urine, on prend 5cc. de réac- 
tif, qu'on additionne de 1/2 ?i 1 cc. d'urine ; on fait bouillir peo- 
dant une demi-minute (s'il y a peu de sucre, on prolonge l'ébulli- 
tion pendant 2 ou 3 minutes). 

Si l'urine contient du sucre, il se produit del"indigo, qui préci- 
pite ; avec l'urine non sucrée, on n'observe rien de semblable. 

L'auteur pktend que ce procédé de recherche du sucre est, 
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sinonsupérieur, du moins égal à celuide Fehlingou de Sylander. 
11 offre l'avantage d7&tre utilisable en présence de l'albuinine ou 
du sang. 

I,e rkaeiiP u la résorcine elilorhydrlque nc eerae- 
ttwine pas eertainemiieut le Iévuïone. - M. PIERAERTS 
(Annales a2 pharmacie & Louvain, mars 1909, p. 115). - Quel- 
ques chimistes considèrent le rEactif & la résorcine chlorhy- 
drique comme caractérisant sûrement le lévulose ou ses dérivés; 
si l'on opére au bain-marie à une température ne dépassant.pas 

1 I 

70 degrés. 
. L'auteur a vérifié l'exactitude de cette affirmation ; il s'est servi 

de plusieurs réactifs k base de résorcine, e t  iI a opéré sur le dex- 
trose pur et exempt delévulose, sur le dextrose contenant 10, 5, 
4, 3,2 et p; 100 de Iévulose, et sur le dextrose contenant 10 p. 100 
de raffinose. 

Tous les essais ont été faits dans les mémes conditions et de 
manière que la température du bain-marie fût uniforme dans 
tous ses points. 

Quels qu'aient et6 la durée di1 chauffage et le réactif résorcini- 
queeeniployi._, In teinta a Até la m&me pour le rnblangede 98 p.200 
de dextrose et 2p.  100 de l~$vulose. 

La teinte a été également identique pour le dextrose pur et pour 
le melange de 95p. 100 de dextrose avec 5p.  100 de saccharose, 
aipsi que pour le mélange de 9Op.iOO dextrose avec 10 p. 100 
de raffinose. 

Les réactifs résorciniques ne constituent donc pas un moyen 
certain de caractériser l'absence ou la présence du lévulose ou de 
ses dérivés. 

Essd de l'lioiie cainpbi*ée. - M .  RICITARDSON (Phar- 
mt~ceutical Journal, 1909, p. 3). -L'auteur a eu l'occasion d'exa- 
miner une huile camphrée dEpourvue d'action sur In lumière 
polarisée ; cette huile avait donc été prbparée avec le camphre 
artificiel. 

Il peut être interessant de rechercher, dans l'huile camphrée, 
I'cssence dc térébenthine et l'huile de camphre ; pour cela, on 
introduit une qiiantiti: quelconque d'huile camphrée dans un bal- 
lon relié à un appareil de coridensalion ; ou chauffe % 200" on 
fait arriver dans l'huile un courant de CO2, qui  entraîne le cam- 
phre, l'essence de térébenthine et l'huile de camphre; ces pro- 
duits se condensent ; on. les pèse ; on cherche alors la déviation 
polarirriétrique et l'indice de réfraction du ni6lünge ; on ajoute 
SOCH2 concentre au mélange ; les huiles essentielles sont poly- 
mérisées ; les camphres ne sont pas altérés et se separent des pro- 
duits polymérisés; on les pèse ; la différence de poids entre la 
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pesée des produits avant polymérisation et le poids des camphres 
donnent la 'quantite d'huiles essentielles; u n  examen polarimé- 
trique final du mélange de camphre permet de déduire lcs pro- 
portions relat.ives de camphre naturel et de camphre artificiel ; 
cet examen, rapproché de celui fait sur le niélange des huiles et 
du camphre permet d'établir la quantité d'essence de thében- 
thine existant dans le mélange. 

Esreiicc dc citron -M.  E.-J. PhRltY (Chemist nnd Drug- 
gist ,  1!)09, p. 121). - Depuis le désastre de Messine, on trouve 
dans le commerce beaucoup d'essence de citron falsifiée. Pétrole, 
huile de ricin, essence de térébenthine et terpènes sont les pro- 
duits ernploy6s pour la falsification. 

Cinq échantillons renfermant du pétrole ont donné it l'ana- 
lyse : 

Densité, de'0,866 0,867 
Rotation, de + 300 à + 410. 
Indice de réfraction, de 1.5765 8 1,4780. 
Citral, de 1,s k2p.100.  
Résidu non volatil, de 30 à 5i p.  100 
Ce résidu non volatil avait une densiti: de 0,878 et un indice de  

iélraction de 1,4825. 11 est insaponifiable et optiquernent inactif. 
Quatre échantillons contenant de l'huile d e  ricin avaient 

comme constantes : 
üensité, de 0,869 ù 0,872. 
Llotation, de + 49" h + 52". 
Indice de réfraction, de 1,4760 1,4775. 
Citral, de 2,3 à P,6 p.100. 
ILésidu non volatil, de 9 Ii 12 p.100. 
L'huile de ricin a 6té identifiée par son poids spécifique (0,960). 

par son indice de réfraction (1,4800), par son indice de saponifi- 
cation (1851, par son indice d'iode (80); le résidu n'est pas mis- 
cible h l'éther de pétrole. 

Les six échantillons falsifiés avec l'essence de térkbenthine 
avaient une rotation de + 40" B + 500, les premières portions de 
la distillation ayant à peine + 150. 11 n'y avait pas de résidu 
anormal, mais les premières parties ùistill6es avaient les carac- 
tères de la tkrébenthine. 

Les essences additionnées de  terpènes avaient une densité de 
0,892 5 0,857 et une rotation de -+ 62i0 a $ 6k0 ; elles contenaient 
de 1 , s  $ 2p.100 de citral. 11 n'est pas douteux que les essences 
de citron doivent être en ce moment soigneusement examin6es. 

A. D .  

Ibosagc dc I'eaitie urique dunn Purine. - M. FElC 
KUCCiO SICCRilNI (Arch. de farmac. sperim., 2909, p. 55). - 
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Ce dosage est basé s u r  l a  transformation d e  I'urate d'ammonia- 
q u e  e n  urate  de  potasse p a r  l'action de  la potasse A chaud.  

Dans 150 cc. d'urine, chauffée à 450, on ajoute 5gr .  de  chlo- 
r u r e  d 'ammonium ; aprés  une  h e u r e  et  demie d e  repos, ,on filtre ; 
le  précipité d'urate d 'ammonium est lave s u r  filtre avec l'alcool 
à 960, jusqu'h départ  des derniéres traces de  chlorure, et trait6 
p a r  50 cc. de  solution NI10 de  potasse bouillante; le  .filtre est 
lavé à l'eau jusqu'à cessation d e  réaction alcaline ; le liquide est 
soumis à I'ébullition jusqu'à dhpnrt complet de  l'ammoniaque, et 
la potasse non saturée est titree avec S041P N/1Q. Le nombre 
decc .  de  potasse absorbé, multiplié p a r  0,056, donne la quantitC 
d'acide ur ique p a r  litre d'urine. 

A. ,  D .  

Gomme adragante falniHéc. -W. L. SCOVILLE (llrug- 
gist Circuhr, 2909, p .  116) .  - .Le produit  le  plus frhquemment 
employé pour cette falsification est l a  gomme d e  l'Inde, qu'on 
reconnaft p a r  le procédé suivant : on agite 2 gr. d e  gomme avec 
100 cc. d'eau froide jusqu'k formation de  mucilage (si la gomme 
es t  en poudre, on la mouille avec 3 cc. d'alcool); on ajoute 2 gr .  
d e  borax pulvérisé ; on agite jusqu'g dissulution, e t  ou laisse repo- 
s e r  jusqu'au lendemain. Avec la gomme pure, le mucilage ne 
change ni de consistance ni d'apparence, sauf un  léger brunisse- 
ment, tandis qu'avec la  gomme d e  l'Inde le mucilage perd sa 
t ransparence et  devient filant. Une petite quantité,  manipulée 
entre  le pouce et  l'index, donne des fils de 8 A i 5  rnillimétres 
environ d e  longueur. 

A .  U - 
BIBLIOGRAPHIE 

Traité d'analyse ehimlque appliquée aux essais 
inducrtrlelm, par P o s ~  et NEUMANN. 28 edition française, traduite 
siir la 3 e  édition allemande par L. Gautier. T. 1, 3e fascicule. 1 vol.de 
300 pages. (Librairie scientifique Hermann, 6, rue de la Sorbonne, 
Paris). Prix : 8 fr. 50. - Ce fascicule comprend l'étude des mltaux 
suivants : fer, cuivre, argent, or,  zinc, cadmium, nickel, cobalt, étain, 
bismuth, antimoine, arsenic, mercure, aluminium, platine, chrome, 
tungstene, uranium, vanadium, molgbdkne. 

Le chapitre consacré au fer a +trait15 par M. Ledebur et celui des 
métaux autres que le fer par M. Neumann. 

Nous n'avons pas besoin de faire l'éloge de cet excellent ouvrage, 
dont tous nos lecteurs ont pu apprécier les trois fascicules préeédem- 
ment publiks. 
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La ahimie industrialie moderne, par F. BELTZER, ingk- 
nieur chimiste, ancien directeur d'usine. T. 1, Métalloïdes. 4 vol. de 
718pages. (Socie!te! d'éditions techniques, 16, rue du Pont-Neuf, Paris). 
Prix : 20 francs. - Les progrés incessants accomplis dans le domaine 
de la chimie industrielle et l'évolution économique des pays civilis6s 
ont change! la face technique et commerciale de l'industrie des pro- 
duits chiuiiq~ies. Aussi l'auteur a-t-il pense qu'il etait utile d'adopter 
comme classification celle des Cléments, tout en ménageant la con- 
nexite de quelques industries inséparables au point de vue économique. 

Le traité de M. Beltzer s'adresse aux industriels, chefs d'usines, 
directeurs,chimistes, contremaitres, élèvesdes Ecoles industrielles,etc., 
qui désirent se tenir au courant des derniers perlectionnements reali- 
~ é s  dans ce aomaine. 11 contient de nombreux devis d'installation de 
fabrications diverses, ainsi que des prix de revient qui fourniront des 
exemples types auxquels le lecteur pourra se reporter pour les cas par- 
ticuliers qu'il aura i etablir. Les documents personnels que l'auteur a 
recueillis dans sa carrikre induslrielle. ainsi que les docurrierits biblio- 
graphiques puisés & des sources pratiques certaines, sont un sûr garant 
de la valeur de l'ouvrage. Un index bibliographique particulier, se 
rapportant A chaque chapitre, est donné z i  la fin des chapitres respec- 
tifs, et un index bibliographique géneral se trouve B la fin du volume. 

Dans le cours de I'ourrage, l'auteur a signalé également divers appa- 
reils modernes perfectionnes, sur lesquels il n'a pas manqué d'attirer 
l'attention en montrant leur emploi avantageux. 

Manoel de  laberalolre pour le  chiinlste-rnétnllur- 
glsle de I'iuduelrie d u  t e r , p a r  MM. ORTHEY et Ad.Jouve, 1 vol. 
de 6% pages. (Beranger, éditeur, 15, rue des Saint-Peres, Paris). Prix : 
3fr.50. Ce livre a pour objet de donner une description aussi brève que 
possible, tout en étant com~lète, des melhodes d'analyse appliquées dans 
les laboratoires métallurgiques, non seulement des analyses des mine- 
rais de fer et des scoriis,-mais aussi des analyses des-fondants, des 
combustibles, des produits réfractaires et  des gaz. 

Les auteurs ont choisi de préférence les méthodes permettant de 
determiner la constitution de ces diffërentes matières dans le temps 
le plus court possible, tout en donnant des résultats d'une grande 
rigueur, 

II va sans dire que seules les methodes qui ont reçu la  sanction de 
la pratique depuis de nombreuses années sont indiquées dans cet 
ouvrage. 

Les méthodes qui ne servent qu'A controler la marche de l'usine et  
qui, par conséquent, ne demandent pas un haut degré d'exactitude, 
ressortent naturellement des procédés spéciaux. 

On ne s'occupe pas des analyses effectuées sur de grandes masses, 
qui dependent d'installations particulières et  de l'exactitude deman- 
dée, mais les méthodes étudiées dans le présent manuel sont toutes 
d'usage rationnel et sont le plus souvent du mode gravimétrique. 

Les auteurs ont renoncé a faire une description détaillée des opéra- 
tions que tout chimiste est supposd connaître. 

II en est de même pour ce qui concerne les analyses qualitatives 
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des  6chantillons, dont  la composition est approximativement connue. 
Les .  substances plutbt rares, comme : arsenic, antimoine, étain, 

plomb, chrome, vanadium, t i tane,  baryte, etc., sont presque toujours 
aussi vite détermin6es quantitativement que qualitativement, aussi les 
auteurs ne  s'nçcupent-ils que d e  la détermination quantitative. 

C,e manuel est le premier d'une série dans lesquels seront traiteesles 
diverses industries chimiques. , 

Les snccédanén de IR soie, les soies artilioiellea, par 
CHAPLET et ROUSSET. 1 vol. de  163 pages. (Gautbier-Villars, editeur, 
55, quai des Grands-Augustins, Paris). Prix : 2 f r .  50. - La produc- 
tion des soies artificielles a pris une grande extension ; elle atteint 
dei8 1/10 de la production mondiale de la soie naturelle, et il est per- 
mis de prévoir que la consommation des soies artificielles ira en crois- 
s an t  au  fur et ti mesure que les perfectionnements de  l'industrie per- 
mettront de  faire des textiles plus solides que les textiles naturels. 

Les auteurs ont  consacré un premier chapitre l a  soie naturelle, 
qu'il est  utile d e  cunnaitre pour la corriparer ensuite A ses rivales. 

Ils 6l.udient ensuile les matières premiéres de  l a  fabrication des soies 
ariificielles, notamment  les celluloses et  leurs dérives. 

Le procédé de Chardonnet et  ses perfectionnements font l'objet des 
chapitres suivants. 

Vient ensuite l'étude d'un certain' nombre de procédés brevetés 
ayant pour objet l a  fabrication de soies de coilodion~ divers, dans 
lesquels le pyroxyle est dissous dans l'acétone ou dans des dissolvants 
divers, puis les procédés ayant pour base la dissoliition de  la celliilose 
dans  le reactif cupro-ammoniacal.  

L'auteur consacre les chapitres suivants aux soies de viscose. aux 
suies d'origine animale (gelatine, etc.) et des procédés divers. 

Un chapitre est ensuite consacré aux appareils divers utilisés dans 
ces industries. 

Vient enfin I'itude des proprietes des fibres, leur emploi et  I'iinpor- 
tance des industries qui les produisent. 

Cet aide-mémoire est donc rin très intkressant résumé de  la fabrica 
tion des succédanes de l a  soie. 

Les sacckdanén de la soie. Le mereerlsage et les 
machinen à merceriser, par CHAPLET (J .), ancien directeur 
d'usine, et ROUSSET ( H . ) ,  ingénieur-chimiste. 2 vol. de 156 pages, avec 
24 figures. (Gauthiei--Villars, Cditeur, quai des Grands-Augustins, 55, 
Paris). Prix : 2 f r .  50. - Comme l'exposent les auteurs dans la p r é  
face de  leur ouvrage, quoique l'industrie du mercerisage soit des plus 
importantes,  elle est  relativement peu connue. Le fait provient de ce 
que les usines en son t  presque toujours annexes d e  filatures ou de 
teintureries. e t  que les fils mercerisés imitent si bien la soie qu'on les 
vend, non sous le nom de  coton, mais comme simili ou même soie 
naturelle. Aussi n'existait-il, en  fraoçais, aucun ouvrage sur le merce- 
risage. 

Les auteurs ont  ete bien inspirés en  publiant u n  exposé complet de 
tout ce qui concerne cette industrie. A p r h  une étude des propriétés de 
l a  cellulose et d e  l'action mercerisante des solutions alcalines causti- 
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ques, ils exposent l'histoire de sa d6coiiverte et de son industiiiilisa- 
tioh grâce aux efforts successifs de Mercer et de ses continuateurs. 

Les procédés de préparation des cotons, en vue du mercerisage, font 
l'objet d'un chapitre suivi de l'etode des nombreux systèmes de niachi- 
nes B merceriser; c'est, en effet, aux perfectionnements des métiers 
spcciaux que sont dus la plupart des progrés rdcemment réalises : 
production intensive, rdgularité du travail, économie de soude caus- 
tique. 

Les chapitres suivants sont consacres aux traitements ultérieurs des 
61s mercerises : rinçage, sechage, blanchiment et teinture ; au merce- 
risage des cotons en piéces; ti la description de l'installation et de 
l'organisation d'une usine type de mercerisage Le tout se termine par 
une bibliographie des principaux travaux originaux et brevets publiés 
sur la question. 

DéterinluaSion des rocines, par L.  M .  GRAJDERYE, docteur 
de l'université, ingénieur-chimiste, ancien préparateur de l'universitci 
de Nancy. 1 vol. de 172 pages. (Gauthier-Villars, éditeur, quai des 
Grands-Augustins, 55, Paris). Prix : 2 Ir. 50. - AprBs avoir donné un 
aperçu rapide, niais nécessaire, des théories actuelles sur la formation 
des roches endogènes et exogènes, l'auteur passe en revue les minéraux 
principaux entrant dans la composition des roches, et .il décrit les 
propriétes physiques et organofeptiqiies pouvant servir ti leur détermi-' 
nalion dans un agrégat pierreux. 

Avant de passer B l'examen proprement dit des roches, il étudie 
les formes SOUS lesquelles elles se présentent, leur slructure e t  leur+ 
caractéres extérieurs nettement accusés ; puis il passe h leurs pro- 
priétés physiques et chimiques, d'après lesquelles les roches sont 
classées. 

La deuxiéme partie est consacrée A l'examen optique des roches : A 
l'oeil nu, il la loupe, au  microscope, en liimiére polarisée ou non, avec 
la prbparation des plaques minces, et toutes indications et remarques 
sur l'usage de ces moyens d'investigation. 

Plus loin se trouvent décrits les procédés mécaniques de siparetion, 
qui sont du plus grand secours dans la détermination des roches, e t  
les procédés chimiques et niicrochir~iiques avec la niarche a suivre dans 
les diiïérents cas. 

Enfin, un lexique détaillk de 250 espéces lit.hologiques, environ, 
suivi d'une bibliographie, termine l'ouvrage. 

A l i a  et papier dalïa. par H .  DE MONTESSUS nE BALLORE, ingé- 
nieur civil. i TOI. de 74 pages, avec 32 fig., utie Carte' hors texte et 
planches photomicrographiques. (H: nunod et E. Pinat, éditeurs, 
49, quai des Grands-Augustins, Paris, w). P ~ i x  : 4 fr. 50. - L'alfa, qui 
pousse A profusion dans le nord de l'Afrique, est utilise depuis long- 
temps POUF la confection d'objets de vannerie, cordes, tiatks, 'etc. 
(sparterie). Mais, depuis 50 ans, le commerce des feuilles de cette 
he~bacee s'est oonsidérablement développé depuis qil'on i'utilise pour 
la fabrication du papiee. Cette' plante meritait dbnc d'avoir sa mono- 
graphie. 
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- ,236 - 
M.  de Montessus examine d'abord ,les ,caractères botaniques de 

l'alfa, les rtgions de l'Algérie et de la Tunisie oii il est cultive, la cul- 
ture, la récolte et le cornmerce de cette plante. II étudie ensuite, dans 
tous ses détails, la fabrication industrielle de la pale d'alfa et son uti- 
lisation dans l'industrie du papier. Les machines les plus recentes et 
les procédés les plus perfectionnes y sont.décrits minutieusement Le 
livre se termine par des considérations générales sur une usine 
d'alfa, le prix de revient du papier d'alfa, etc. 

Tiré sur papier d'alfa,. cel ouvrage se recommande par une grande 
abondance de faits nouveaux et par son coté pratique. 

Le passe, le prksent et l'al-enir de I'éelrtlrage, par 
Em. GUARINI, professeur A 1'Ecole des arts et métiers de Lima. 1 vol. 
de 44 pages. (H Dunod et E. Pinat, éditeurs, 49, quai des Grands- 
Aiigustins, Paris, V I ~ ) .  Prix : 4 francs. - M .  E. Guarini, après un his- 
torique rapide de  l'éclairage depuis les temps les plus anciens, com- 
pare les divers systèmes d'eclairage actuels : au  petrole, au gaz, h 
I'acetylène, au rnagnbsium, B i'electricité (incandescence et arc), etc. 
11 decrit les appareils les plus récents et examine leur rendement et 
leurs diverses applications. L'auteur étudie aussi l'éclairage électrique 
employé A faire les bleus, le ventilateur lustre triade, la lampe A arc 
en vase clos, l'éclairage électrique des trains, etc. Envisageant ensuite 
l'avenir, M .  Guarini parle de la lumiére froide et decri1 les nouvelles 
lampes ti vapeur de mercure. 

Ce travail donne un aperçu complet de la question de l'éclairage 
et vulgarise des notions nourelles encore peu connues du public. 

__C__ 

NOUVELLES ET RENSEIGNENHTS 

IBCere6 délimitant la région ayant droit à l'usage 
e~elurrif de la dénomination de Cognaa. - Par décret 
du l e r  mai 1909, les appellations Cognac, eau-de-vie de'cognac, eau- 
de-vie des Charentes, sont exclusivement réservées aux eaux-de-vie 
provenant uniquement des vins récoltés et distillés sur les territoires 
ci-après délimités : 

Arrondissements de Rochefort, de Marennes, de Saintes, de 
Saint-Jean-d'Angely et de Jonzac : toutes les communes. 

Arrondissement de La Rochelle : toutesles communes des cantons 
d'Ars, de la Jarrie, de la Hochelle-Est, de l a  Rochelle-Ouest et de 
Saint-Martin; les communes d'Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, 
Perrikres, le Gué-d'Aller&, la Laigne, Nuaille, Saint-Cyr-du-Doret, 
Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Martin-de-Villeneuve et Saint-Sauveur- 
de-Nuaillé, du canton de Courçon ; les communes de Longèves, Saint- 
Ouen ct Villedoux, du canton de Marrans. 
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Arrondissement d'Angoulême : toutes les communes des deux can- 
tons d'Angouleme, des cantons de Blanzac, de Hiersac, de Kouillac, de 
Saint-Amand-de-Boixe, de  Villebois. la-Valette; les communes d'Agris, 
Hrie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Prarizac, Rancogne, Rivib- 
res, la Hochelte et Saint-Projet-Saint-Constant, di] canton de La Roche- 
foucauld ; les communes de Charras, Feuillade, Grassac, Maiunac, 
Marthon, Sainl-Germain et Souffrignac, :du canton de Montbron. 

Arrondissements ,de Cognac et de  Barberieux : toutes les com- 
munes. 

Arrondissement de Ruffec ; toutes les communes du canton d'Aigre ; 
les communes de Villegatz et de Verteuil, du canton de Kuffec; les 
communes d'Aunac, Htiyers, Celettes, Chenon, Fontclaireau? Fonte- 
nille, Juillé, Lichéres, Lonnes, Miinde, Mouton, Moutonneau, Puy- 
réaux, Saint-Arnaud de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Ciers Sainte- 
Colombe, Saint-Front, Saint-Groux, Valence et Villorignon, du  canton 
de Mande; les corninunes de Brettes, Courcorne, Longre, Haix, Sou- 
vigne, Tuzieux et Villefagnan, du canton de Villefagnan. 

DkPARTEMENT D E  LA DOQDOQNE. ' 

Arrondissement de Ribérac : les corninunes de Chenaud, Parcoul, 
f'uyrnangou, La Roche-Lhalais, Saint-Aulaye et Saint-Michel-de-Rivière, 
du canton de Ribérac. 

DBPARTEMENT D E S  DEUX-SÈVRES. 

Arrondissement de Niort : les communes du IIourdet, de Prin-Dey- 
rançen, Petit-llreuil-Deyrançon, Mauze-le-Mignon, Priaires, La Roché- 
nard et Usseau, du cauton de Mauze ; les communes de Beauvoir-sur- 
Niort, Belleville, La Charrière, Le Cormenier, La Foye-Montjault, 
Granxay, Gript, Prisse, La Revhtizon, Saint-Etienne-la-Cig~igne, Saint- 
Martin-d'Auge et l'horigny, du canton de neauyoir-sur-Niort. 

Arrondissement de MeZle : la commune di1 Vert, du canlon de 
Ilrioux-sur-liou tonne. 

Arr&l& nommant .dem experts  <Lu verviec d e  la 
r&presmlon deb Ikaude~ - Par arrete ,du 7 mai 1909, M. le 
ministre de l'Agriculture a désigné comme experts du service de la 
rbpression des fraudes : 

LABOHATOIHE DIAHRAS. - MM. Blondeau, president du Syndicat de la 
boucherie, A Arras ; L)allongeville, president du Syndicat de In hou- 
langerie, & Arras ; Doutremepuioh (E.), brasseur, & Arras ; Dreux, épi- 

' 

cier en gros, Arras ; Garez, ancien boucher, conseiller municipal, h 
Arras ; Godard, ancien negeciant en vins, ti Arras ; Michonneau, fabri- 
cant d'huiles, h Arras. . 

LABOMTOIRE DE BAYONNE. - MM. Behoteguy, denrdes coloniales, 
Bayonne ; üunaud, produits de la charcuterie, A Bayonne ; Gentinne, 
farines et pains, A Bayonne ; Russac (Th.), vins et liqueurs, villa 
Goctioki, A Biarritz. 

LABORATOIRE DE BESANÇON. - MM. Fremiot, charculier, A Besançon; 
Guiteaux, ancien president du Syndicat des limonadiers, h Besançon ; 
Siffert, hbtelier, & Besançod. 
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LABOHATOIHE DE BLOIS. - MM. Alleaume, ancien négociant en vins, 
A Blois ; Bonnigal, negociant en vins, à Blois ; Boudin, distillateur, h 
Blois ; :Bourgeois, négociant en vins, à Blois ; Bonnet, fabricant 
d'huile, tl Ouzain ; Chenu-Deniau, propriétaire. viticulteur, 2 Saint- 
Claude; Damier, fabricant de vinaigre, & Blois ; Fournier, ancien epi- 
eier, & Blois ; Gaucher, ancien patissier, à Blois ; Guimier, représen- 
tant, à Blois ; Hervicr (Camille), ancien patissier, à Blois ; Kulter, 
ancien représentant, ti Blois ; Launay, ancien charcutier, tl Blois ; 
hlestivier, ancien épicier, A Blois ; Pou, ancien charcutier, à Blois ; 
Violeau, distillateur, b Blois. 

J+ABOR~TOIRE DE BREST. -, MM. Burle, négociant en  vins. A Brest ; 
Comerige, negociant en vins, h Brest ; Demillier, président du Syodi- 
cat des négociants e n  vins de Brest ; Grall, ancien pharmacien, secre- 
taire de la  Comnlission sanitaire de Brest;  Masse. nkgociant, ancien 
membre de la Chambre de commerce ; Pochard, pharmacien, h 
Brest. 

IAABORATO~RE m C A E N .  2 M M .  Auger, minotiér, A ~ a e n ' ;  Bosniè- 
res, négociant distillateur, à Caen ; Bcudin, negociant distillateur, h 
Lisieux ; Bures, negociant, à Caen, membre de la Chambre de com- 
merce de Caen ; Canu, negociant, a Vire, mernbre de la Chambre de 
commerce de  Vire ; Desaunais, epicier e o  gros, B Caen ; Dumont, épi- 
cier en  gros, à Caen : Floquet fils,, négociant, à Pont-Lévêque ; 
Joveuoe, boulanger, ti Caen ; Jus. charculier. h Caen ; Lecocq. négo- 
ciant, ti Caen;  Lepersonnier, négociant, Tilly-sur-Seulles ; Marc, 
epicier, Caen ; Marie, negocianl, A Caen ; Mollier, confiseur, à 
Caen ; Pain, négociant, h Caen. 

LABORATOIRE DE CHARTRES. - MM. Bertauts, du Syndicat des vins en 
gros, it Chartres ; Boucher, ancien négociant et membre du Syndicat 
des debitants ; Ferron, du Syndicat des' vins en gros ;  Hornung, bras- 
seur ; Renardpkre ,  ancien negociant en  vins ; Voisin. ancien charcu- 
tier, du'syddicat de la charcuterie; a' Chartres ; Levas'sor, négociant 
en cares. à Chartres. 

~ABOBATOIRE DE CHATEAUROUX. - MM. Brossard, père et  fils, bras- 
seurs, à Cbàteauroux ; Brossard, pbre, charcutier, A Ch;Zteauroux ; 
Deliqiiet, negociant en gros,  A Chàteauroiix ; Destouches, distillateur, 
& Chbteourwx ; Godey, négociant en  vins, ti Chhteauroua ; Lensei- 
gne, négociant it envins, 21 Châteauroux ; Léon (Louis), ti Cb8teauroux; 
Phllippeau, aég&a% en gros, ti Châteauroux ; Hemondin, p&tissier, 
à ChSleauroux. 

LABORA~OIRE ns C ~ ~ ~ ~ ï c F E r w n n  - MM. Halzat, négociant en 
épicerie, Clermont-Ferrand ; Godillon, charcutier, & Clermont Fer- 
rand ; Liesse, président du Syndicat d e  f a  charcuterie, à Clermont- 
Frrrand : Marroa, prksident Qii Syndieat des marchands de vins en 
gros d e  Clermont-Ferrand : Martin, distillateur, Clermont-Ferrand; 
Meurs, maitre d'hôtel, B CIermont-Ferrand ; Touchebœuf, maitre 
d'hbtel. ti Çleriuont Ferrand. 

~ R A T O ~ R E  ns BEAUNE. - MM. Barb ie~ ,  pâtissier, 6 Bearine ; 
Blandot, secrétaire du  Comité d'agriculture et  d e  Viticulture, h Beaune; 
Bouilly, fabricant de moutarde, ti Merirsault ; Bouley, fabricant d'huile,ti 
Beaune ; Bouzereau, courtier en grains, A Beaune; Bugnat, président 
du Syndicat des charcutiers de Beaune ; Charton, président honoraire 
du  Syndieat du commerce en gros des vins e t  spiritueux de  Beaune; 
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Girard (Arthur), distillateur, maire de Savigny- les-Beaune ; Giraud. 
distillateur, rrixire de hleursault ; Jeanniard-Commerçoo, negoci,ant en  
vins, 6 Nuits-Saint-Georges ; Maldanl, président honoraire d e  la 
Société vigneronne de  l 'arrondissement de  Beaune, ti Savigsy les- 
Beaune ; Michel, président honoraire du Syndicat des çafeti,err de 
Beaune ; Saverot, épicier en gros, Reaune. , , 

IARORATOIHE D E  DIJON. - M M .  Bernard, vinaigrier, h Di,jon ; BouT 
geault, épicier, à Dijon ; Comparot, propri,étaire du café ,Bossuet, a 
Uijon ; Corduan, president du Syndicat des nCgociants en vins e t  spi,. 
ritueux de la Côte d'Or, & Dijon ; Dey, président &Synd ica t  des char- 
cutiers, & Uijon ; Dumont, fabricant d e  moutarde, B Dijon ; Fagot, 
épicier, Dijon ; Goldite. épicjcr, & Dijon ; Grivelet, commissionnaire 
en vins, A Vosne-Romanée ; Jacquit .~,  fabricant d'huiles, a Dijon ; 
Latna~che, commissionnaire en vins, h Vosne Romanée ; Regnier 
(Lucien), dislillateur, ti Dijon ; Savot, président du Syndicat vilicole 
de la côte dijonnaise ; Sarrazin, négociant, secrelaire du Syndicat des 
ndgociants en vins et  spiritueux de la Cote-d'Or, h Dijon; Tainlurier, 
brasseur, à Dijon; Trou.bat (Louis), minotier, & gombi?res les- 
Dijon. . . . . .  . . .  
, LAB~HATOIHE 'D? LYON. -- MM. AI,lard, charculier, 6. Idyon; Arnaud, 

cafelier; Berger. coquelier; Bijou, eharcritier; Llonnet. coquetier; Bru- 
nier, marchand de  liqueurs ; Christin, Cpicier ; Cure, charcutier ; 
Curlat, marchand de vins e n  gros ; David, charcutier ; Deville, ancien 
negociant en denr6es coloniales ; Fauches, laitier ; Gauthier, négo- 
ciant en huiles ; Hérier, marchand d e  vins en g r o s ,  Jacqueiiiond, 
marchand de  vins en gros ; Lamure, charcutier ; l'eyret (J.). mar,- 
chand de  liqueurs en  gros;  lJoisard, marchand de vins en  gros ; Ros- 
taing, épicier-droguiste; Sacrazin, épicier ; Sivet, épicier; Tournier, 
marchand de vins en gros ; Welsch, marchand de  liqueurs en  gros. , 

LABORATOI~E DE, MAHSEII~I.E. - hlhr. Qedieu, president d u  Syndicat 
des charcutiers ; Garcin (Juslinien), juge au tribunal de commerce, 
négotiant en vins ; Gauthier (René), de l a  maison Cusenier e t  Ci? ;, 
Platon (Ernest), négociaut en  h.uiles. . . 

LABFIIATOIRE DE MOSTPLCLLIER. - MM. Baume1 fils, nbgociant, juge a u  
tribunal de commerce d e  Montpellier ; Guerin fils, ancien negociant, h 
Montpellier ; Michel (Victor), négociant, b Montpellier ; Roux (Ferdi- 
nand), négocianl, juge aq  tr ibunal de  commerce de Montpellier. 

L,~BOHATOIRE DE NANCY. - MM. Aubry, marchand d e  vins en gros, 
il Nancy ; Authelin, président de  la Société lorraine d e  viticulture, 
Essey-les Kancy ; Barthélemy, ancien charcutier, h Nancy;  Baudoin, 
négociant en  I'romages, b Nancy ; Bctting (Théophile), administrateur 
des brasseries réunies, A Maxéville ; Bourgeois, représentant de  corn- 
rncrce, a Nancy ; Bouvier, fabricant de  chocolat, à. Nancy ; Brichon, 
viticulteur, h Pagny-sur-hloselle ; Chardot, marchand de vins en gros, 
& Nancy ; Charly, epicier, h Nancy ; Charpentier, président de l'Union 
syndicale de  l 'alimentation ; Cordier, marchand de vins en gros, & 
Toul ; Degermain, fabricant d e  charcuterie, h Nancy ; Degoin, mar- 
chand d e  vins e n  gros, a N a n c y ;  Elbel (Paul), fabricant d e  conserves 
et de  confilures, à Nancy ; i;eorges, fabricant de  bonbons, président 
du tribunal de  commerce, h Nancy ; Goetz, courtier, h Nancy ; Gnu- 
Ion, marchand d e  vins en gros, A Nancy; Guely, épicier, h Nancy; 
,Heymann (Marc), courtier, 6 Nancy ; Hubert (Georges),, courtier eg  
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vins, I Nancy; Jacquot, négociant, à Nancy ; Krug, fabricant de con- 
serves, membre de la Chambre de commerce ; Laage, ancien nego- 
ciant en fromages, B Nancy ; Lalonge, confiseur, secrétaire du Syn- 
dicat de la patisserie; Laudet,président du Syndicat de la charculerie, 
L Nancy ; Lhuillier (A.), ancien président de la Chambre de commerce 
de Nancy ; Maringer. representant de commerce, B Nancy ; Noirot, 
distillateur, h Nancy ; Keverdy, representant en vins, à Nancy ; 
Rousselot, nPgociant, ti Nancy ; Schmitte. épicier, B Nancy ; Sterne, 
marchand de vina en gros, à Nancy ; Stoltz, marchand de vins en 
gros, ti Nancy ; Trampitsch, directeur des brasseries de Champi- 
gneulles ; Treher, ancien président du Syndicat de la charcuterie, i 
Nancy ; Vaudeville, épicier, à Toul ; Vilgrain (E.), minotier. B 
Nancy. 

LABOHIITOIRE DE NANTES. - MM. Boiitin, négociant, Nantes ; Bros- 
saud, ntigociant ; Garnier; Jouin. patissier ; Manson (Hugues) ; Mau- 
ras, charcutier ; Maurice, négociant ; Moitie, négociant ; Naux fils ; 
Praud, charcutier ; Prévost, négociant ; ii. Rabiller, négociant en 
grains ; ROUX, plltissier confiseur ; G. Texier, négociant en grains. 

LABORATOIRE DE NIMES. - MM. Bruoeton (E'ernand), president du 
Syndicat agricole du Gard ; Denis, negociant en vins, Nimes ; Maro- 
ger de Rouville, président de la Société centrale d'agriculture do 
Gard ; Monnier (Ferdinand), prksident du Syndicat des vins ; Nier 
(Andre), nogociant en vins, juge au tribunal de commerce ; Roux- 
Persin, commissionnaire en vins, h Nimes. 

LABORATOIRE DE PARIS. - MM. Audin (Pierre), président du Syndi- 
cat géneral du commerce en détail des vins et spiritueux de Paris et 
de la Seiue, 203, faubourg Saint-Denis , Baron (Paul), secrélaire de la 
Chambre syndicale parisienne du -commerce des vins en bouteilles, 
33, rue de Lonchamp; Baron (Charles), négociant la halle aux vins; 
narthelemy, conseiller du commerce ext~rieur ,  238, boulevard Has- 
pail ; Blonde (Henri), ancien president de la Chambre syndicale du 
cominerce en gros des vins et spiritueux de Paris et de la Seine, 
i, boulevard Saint-Germain ; Bouché (Eugène), president de la Chambre 
syndicale des marchands de beurre, œufs, fromages et crcmes de 
Paris et des departements, 1 4 ,  rue Mariveaux, Paris ; Boue (François), 
délégué genbral du Syndicat du commerce en gros des vins de l'lle- 
de-France, 25, rue de Bordeaux, ti Bercy ; Boulat, secrétaire général 
du Syndicat des vins et spiritueux en gros de la banlieue, entrepbts et 
departements limitrophes réunis ; Boussard (Victor), négociant en 
vins, membre du conseil de la G h ~ m b r e  syndicale du commerce en 
gros des vins et spiritueux de Paris e t  de la Seine, 30 i e r ,  avenue 
Daumesnil ; Carré (Charles), négociant en spiritueux, membre du con- 
seil de la Chambre syndicale d; coinmerce-en gros des vins et spiri- 
tueux de Paris et de la Seine, 282, boulevard Saint-Germain ; Colas 
(Albert), ancien président de 1'1Jnion du commerce des vins et spiri- 
tueux en gros, h Vincennes ; Cuvillier, ancien president de la Cham- 
bre syndicale du commerce en gros des vins et spiritueux de Paris et 
de la Seine, 1, rue du Val-de-&&ce ; Damoy (Julien), negociant, 31, 
boulevard de Sébastopol ; Delizy (Henri), distillateur, président de la 
Chambre syndicale des distillateurs de la banlieue de Park, 92, rue de 
Paris, ti Pantin ; Derode, negociant en thés et cafés, 8, boulevard de 
Sébastopol ; Deshayes, négociant en vins, ti Montreuil-sous-Bois; 
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Dufresne, c&fiseiir, 28, rue di] Bac ; Dnmesnil, 'président d'honneur 
de la Chambre syndicale des brasseurs de  Paris, 30, rue Dareau ; 
Karcher, président de la Chambre syndicale des brasseurs de  Paris, 
139, rue des Pyrénees ; Durou'choux, négociant e n  vins, president d e  
la Chambre syndicale des vins en bouteilles de Paris, 94, rue  d u  Bac ; 
Forsans. président du Syndical national des vins, cidres, spiritueiix et  
liqueurs de  France, 3, rue Ricber ; Garcet (Ernile), négociant, 
100, avenuc de Villiers ; Garnier,négociant en vins, membre du conseil 
de la Chambre syndicale du commerce en gros des vios et  spiritueux 
de Paris et de la Seine, 64, bd St-Germain ; Gaud, ancien president d e  la 
Chambre syndicaledes représentants en vins et spiritueux de Paris, 162, 
bd Voltaire ; Gibert, negociant en vins président du Syndicat du corn- 
merce des vins en gros de I'Ile de  France, a Saint Ouen ; Girardin, 
président de la Chambre srndicale des débitants de vios du départe- 
ment de la Seine, 32, rue Mathis ; Godin, négociant e n  vins, membre  
du conseil de  la Chambre syndicale du commerce en gros des vins et  
spiritueux de Paris et de la Seine, 23, rue Btranger ; Goulet, vice- 
président de la 2hambre syndicale du commerce e n  gros des vins e t  
spiritueux de Paris et  de  l a  Seine, 15, rue La Bruykre ; Gourdûult, 
secr6taire de  la Chamhre syndicale du commerce en gros des vins et  
spiritiiei~x d e  Paris et  de  la Seine, 106, boulevard Saint-Germain ; 
Gravet, prbsident de la Chambre syndicale des représenlants d e  vins 
et spiritueux en gros, 3, boulevard Saint-Germain ; Gregoire, trdso- 
rier de la Chambre syndicale du commerce e n  gros des vins et  spi- 
ritueux de Paris et de l a  Seine, 23, rue  Beautreillis ; Çrizard, prési- 
dent de l'Union syndicale des  dkbilants de vins et  liquoristes de Paris 
et de la banlieue, 42, rue des Vinaigriers ; Havy, consciller du corn- 
nierce extérieur de la France, 1, rue de Villersexel ; JIazard, nego- 
cianl en huiles, 82. rue de Clichy ; Figuikre, président de la Chambre 
syndicale de la corporation des marchands de vins et liquoristes de 
Paris, 21, rue du Faubourg-Montmartre ; Joninon, négociant en  vins, 
membre du conseil de la Chambre syndicale du commerce en gros des 
vios et spiritueux de Paris et  de l a  Seine, B Villejuif; Karrer, négo- 
ciant en vins, membre  du conseil de l a  Chambre syndicale du corn- 
merce en  gros des vins e t  spiritueux de Paris e t  d e  l a  Seine, 24, 
boulevard Carnot,& Saint-Denis; Keskr ,  vice-président de l a  Chambre 
dc commerce, 9, avenue de l'Opéra ; Labbe, négociant (de la maison 
Potin), 9, boulexard Suchet ; Lacoste, négociant en  vins, 67, rue  de  
MBcon, A Bercy ; Lafon, représentant de commerce en spiritueux, 
8, riie de  l a  Maison-Brùlee, Pare Saint-Maur ; Lale, représentant de  
commerce, ancien vice-président de la Chambre syndicale du corn- 
mrrce e n  gros des vins et  spiritueux de Paris et  de  la Seine, 38, bou- 
levard Saint-Germain ; Lambert, expert-dégustateur près l a  cour 
d'appel, 3, rue  de Bordeaux (Ilalle aux vins) ; Lamiral, président de 
la Ctiarnbre syndicale des distillateurs de Par is , .& Clichy ; Legernt, 
vice-président du Syndicat du commerce des vins en  gros de l'He de 
France, k Saint-Mandé ; Lemariey, .prksident du  Syndicat général des 
cidres, 6, rue du-général  Henrion-Berthier, k Neuilly ; Leroy, ancien 
négociant en vins, d Ivry ; Loy, vice-president de la Chambre syndi- 
cale des débitants de vins de  la Seine, 13, place Saint-Pierre ; Mala- 
quin, président de la Chambre syndicale des courtiers-gourmets, 2, riie 
Agrippa d'Aubigné ; Marguery, président d e  la Chambre syndicale de 
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l'alimentation, 36, boulevard Bonne.Nouvelle ; Martin (René), nego- 
ciant en vins, il Joinville-le-Pont ; 1CIessencr, vice~présidcnt de la 
Chambre des courtiers-gourmets, 1, rue de Lille ; Menier (Henri), 
fabricant de chocolat, 56, rue de Chateaudun ; Moiicholle, président 
du Syndicat des distillateurs da France, rl Saint-Mandé ; Oulinann, 
courtier en cafës, 20, rue  de Viarmes ; Pardon, négociant en vins, 
83, boiilevard Haussmann ; Potin (Julien), nbgociant, 9, boulevard 
Richard-Wallace, A Neiiilly-sur-Seine ; Proust, président de la Cham- 
bre syndicale du commerce en gros des vins et spiritueux de Paris et 
de l a  Seine, 123, rue du Faiilioilrg-Poissonuikre ; Raleau. membre du 
Syndicat des courtiers gourmets, à Nogent sur.Marne ; Sabot, ancien 
président de la Chambre syndicale du commerce en gros des vins et 
spiritueux de  Paris et de la Seine, 26 bis, avenue 1)aiirnesnil ; Saillard, 
vice-président de  l a  Chambre syndicale du commerce en gros des vins 
e t  spiritueux de Paris et de la Seine, 1, rue de Castiglione ; Thierriat, 
représentant de commerce, ti Saint-Mandé : Vina?, négociant, R lvry ; 
Vitou, négociant en vins, membre du eonscil de la Chambre syndicale 
du commerce e n  gros de Paris, 30, boulevard Saint-Germain ; Jumin, 
président du  Syndicat des charcutiers de  Paris et du  département de 
la Seine ; Venot (L.), de  l'Union des propriétaires de Nice, 10, avenue 

.de l 'Opera;  Dayne, president du Syndicat des mandataires à la vente 
en gros de Paris ; Foucault, secrétaire du Syndicat des fabricanls de 
salaisons en gros ; Girard (L . -C . ) ,  president de  la Cliainbre syudicale 
des commissionnaires e t  négociants de beurres et œufs en gros ; 
Rouillon, prisident du Syndicat des cremiers de Paris e t  de la ban- 
lieue. 

LABO~ATOIHE DE POITIERS. - MM. Çhalmin, nigociant en vins. con- 
seiller d u  commerce extirieiir, membre du conseil municipal ; Crave- 
naud, ancien commerçant, membre  du conseil municipal ; Caudeau, 
minotier, Poitiers, membre de  l a  Chambre de commerce ; L. Mer- 
gault, commerçant. membre correspondant de l a  Chambre de com- 
merce ;  Meuiiier, boulanger, à Poitiers, president du Syndicat des 
patrons boulangers; Roblin, propriétaire de  l'lldlel de  France ; Rous -  
set, proprietaire de 1'HBtel des Trois-Piliers, R Poitiers. 

LABORATOIRE DE REIMS. - MM. Boucher (Jules), charculier, 2 Reims ; 
Mignot, nPgociant, à Reims ; Hoiisseau, véterinaire municipal, direc- 
leur de I'abaltoir de Reims. 

LABONATOIHE DE RENNES. - M M .  Auffray, charcutier, i Rennes; 
Chauveau, charcutier, Rennes; Colleu, négociant en vins et  spirilueun, 
à Rennes; Delisle, nkgociant en vins, zi Hennes ; I)iiharle, nPgociant 
en vins et spiritueux, I lennes ;  Duhail. négociant en  vins et  spiri- 
tueux, president du  Syndicat du  commerce en  gros des vins et spiri- 
tueux d u  departement d'Ille-et-Vilaine ; Georges, représentant en 
vins, i Hennes ; Goutte, représentant en  vins. R Hennes; Heurtevent, 
représentant de commerce, h Hcnncs; Jossand, épicier en gros, 
Ilennes ; Langelier, negocian1 en vins et  spiritueux, à Hennes ; Letort, 
dtibitant de  boissons, A Rennes; Logeais: gpieier en gros, B Rennes ; 
Loisance, negociaot en grains et  farines, rl Rennes;  Nourry, débitant 
de boissons el  fabricant de cidre, president du Syndicat des débitants 
de boissons, R Hennes ; Perchais, père, négociant en vins et  farines, zi 
Iiennes ; Picot, représentant en vins, h Rennes ; Pollet, negociant en 

,gra ins  et farines, à Rennes ; Pradines, représentant en vins, ti Rennes ; 
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Rolland, nkgocient en  vins, ?I Rennes;  Vallon, ép i c ib ,  vente dés pro' 
duits Félix Potin,  t~ Hennes. 

LABORATOIAE DL- HAVIIC. - MhI. Alexandre, négociant en cafés, a u  
Havre; Chardonnier, épicier, a u  IIavre ; Diez, négociant en vins, au 
Havre; Dubuffet, négociant e n  vins, a u  Havre;  Duplat, courtier, au 
Havre; Dupuis (Pierre), négociant en poivres, a u  Havre ; IIamon 
(Charles), rpicier au Havre; Encontre, ncigociant en  cafes, au Havre; 
Lauvin, nbgociant en liqueurs, au Havre; Maleux, proprittaire, au 
Havre; Mandeix, négociant en rhums, au Havre; Martin, directeur de 
la Société francaise des saindoux, au  Havre: Ramclot, courtier, au 
Havre ; Stenipowslti, nbgociant en poivres, au Havre; Vasse, brasseur 
de cidre, au Havre ; Vcrspecke, courtier, au Havre ; Sanli, patissier- 
confiseur, au IInvre ; Dupain, prksident de la Chambre syndicale de la 
charcuterie, au Havrc 

LABORATOIRE DE ROCEN. - MM. Bouillot ( G  ), épicier, A Rouen ; 
Denomaison, negociant en liquides; B Houen ; Gaubert, negociant en  
liquides, B Houcn ; Leqiieux, ancien pharmacien, à Kouen : L1inchon, 
marchand de beurre, fimoniages, oeufs et  salaisons, à Rouen ; t eb lond ,  
ancien charcutier, à Mont-Saint-Aignan; Sasle, negociant en liquides, 
ti Rouen ; Tenière, entrepositairc, à Rouen ; Turpin, entrepositaire, à 
Ilouen. 

Lneona~or i i~  DE SAIXT-ETIESNE. - MM. Aulagnon, minotier, au 
Marais; Bollach, brasseur, ti Saint-Etienne ; Bouchet, boulanger, A 
Saint-Etienne; Brenier, charcutier, à Saint-Etienne; Charbogne, négo- 
ciant en vins, B Saint-Etienne ; Chaumarat, coquetier, & Saint- 
Etienne ; Denuaiére (Ch. ), B Saint-Etienne ; Duranton, !i Saint. 
Etienne; Gerossier, coquetier, Saint-Etirnne , Goyet, tpicier, h 
Saint Etienne ; Jaillardon, limonadier, B Sainl-Etieiine; Langlois, cliar- 
cutier, a Saint-Elienne ; Mazaud, restaurateur, h Saint-Etienne ; 
Mioaire, nCgociant en  vins, à SainLEtienne ; Mosser, brasseur, au  
Mont; Perrin, charcutier, B Saint-Etienne; Raffin, limonadier, à 
Saint-Etienne; Roure, coufiseur, h Saint-Mienne ; Sotoni, restaurateur, 
A Saint-Etienne ; Tavernier, epicier en gros, à Saint-Elienne ; Teissier, 
boucher, A Saint-Elienne ; Villemagne, epicier, ti Saint-Etienne ; Weis, 
confiseur, B Saint -Etienne. 

LABORATOIHE DE TOURS. -- MM. Badier, ancien cafetier, à Tours ; Ues- 
nard, epicier en gros, à Tours ; Bonneau, liquoriste, à Amboise; Bou- 
rio, marchand de vins et  spiritueux, A Tours ; Carlus, fabricant d'hui- 
les, à Tours ; Chataignier, propriétaire-viticulteur, à JouC-les-Tours ; 
Chatelain, fabricant de biscuits, à Tours ; Chollet, proprielaire-viticul- 
leur, à Francueil; Coubard, propriétaire-viticulteur ti Joué-les-Tours; 
Delalionne, ancien épicier, à Tours;  Enon: distillateur, h Saint-Syrn- 
phorien ; Guéry, ancien épicier, i Tours ; Heurtault, proprietaire-vili- 
culteur. A Joué-les-Tours ; IIuard, prksident de l'Union vinicole des 
propriélaires d'Indre-et-Loire, h Tours ; Peanne, ancien charcutier, & 
Tours ; Pinguet (Henri), proprietaire-viticulteur A la Chevalerie ; 
Proust, charcutier, B Tours ; Puissant, courtier, à Tours ; Richard, 
president du Syndicat des huileries du Centre-Ouest, B Tours ;  Hon- 
deau, ancien charcutier, Tours ; Kustenhollz, président du  Syndicat 
des limonadiers, à Tours ; Simon, distillateur à Tours. 

LABORAT~IRE DE TO~JLOUSE. - M M .  Andrieu (Louis), négociant en  
vins, à Tou lou~e ;  Bacot, dislillateur-liquoriste, a Toulouse; Beteille 
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(Pierre)b négociant e n  huiles, B Toulouse;  Ileyt, distillateur, A Toul 
l o u s e ;  Blanchard ,  negociant en salaisons, a Toulouse;  Mothe, ancien 
négociant ,  & Toulouse ; Ournac, négociant  e n  vins, A Toulouse ; Re- 
gnier, negociant en vins, & Toulouse ; Aoumengou (Jean), proprietaire, 
B Toulouse ;  Talentan,  ancien négociant  e n  vins, & Toulouse;  Tou- 
louse, négociant en bcurres, à Toulouse ; Vincens, directeur de la  sta- 
t jon c~nolo,oique d e  Toulouse. 

L ~ n o n a ~ o r n ~  nE TOULON. - MM. Blanc (Franyois), ancien boulanger, 
A Toulon ; Guiol (Toussaint). à Toulon;  Pothonnier ,  négociant en 
huiles, B Toulon ; Salomas,  ancien négociant en vins, Toulon ; Vidal 
(Maximilien), ancien boulanger,  &Toulon .  

LABORATOIIIE DE RODEZ. - Biney (Eugéne), maî t re  d 'hàtel ,  à Rodez ; 
Hlancou, boulanger, à Rodez;  Carcuac (C.],  cliarcutier, B Hodcz ; Fer- 
r ieu (Lucien), ex-confiseur, à Kodez ; Foiircadier, vi ter inaire départe- 
menta l ,  h Rodez ; Lapisse (T ), liquoriste, & Rodez; Marcenai: (Henri:, 
épicier e n  gros, secicilaire d e  la chambre  d e  commerce,  A Ilodez; 
Marre, professeur d'agriculture à Hodez; bl~ral ,  rnaitre d'hbtel, a 
Rodez;  Noyer, marchand  de vins, à Hodcz ; Hubert, m i n o t i e r ,  aux 
Attizals. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous infornions nos lecienrs qu'en qualit6 de secrétaire gknkral du Syn- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsqne les demandes e t  les 
offres le permettent d e  procurer des chimistes aux industriels qui en on1 
besoiii e t  des places aux chimisles qui sont ti la recherche d'un emploi. 
Les inseilions que nous faisons dans les Annales son1 absolument gra- 
tui tes .  S'adresser M .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 30.  

S u r  la demande de 11. le  secrétaire de I'Associalion des anciens kleves 
d e  i ïns t i lu t  de chimie appliquée, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adressant à lui, 3, rue Miche- 
let, Par i s  ( 6 ) .  

L'Association amicale des anciens &lèves d e  l'Institut national agrono- 
mique est à n18rne chaque annde d'offrir a MM. les industriels, chi- 
mistes, e tc . ,  le roncours de plusieurs ingimiciirs agroriomi.s. 

Priére d'adresser les demandes a u  siége social dc l'Association, ? 6 ,  rue 
Claude Bernard, Paris, 50. 

L'Association des anciens elbves du laboratoire de chimie analytique de 
I 'Univer~ité de Ganlive nous prie de  faire savoir qii'elle peut offrir des 
chimistes capables et expérimentés dans tous les domaines se rattachant 
a l a  chimie. - Adresser les demandes à l'Ecole de chimie, k.Genbve. 

CHlMISTE libér6 du service militaire, connaissant anglais el  allemand, 
ayant  travaill6 dans laboratoires et dans fabrication de pein. 

tures sous.ma~.ines, cherche situatiou dans iudustrie. 1-~xeellentes rèfPreiices. 
- Adresser offrea aux initiales G. R. a u  bureau des Annales de Chimie ana- 
lytique, 45, rue Turenrie. Paris. 

A CEDER laboratoire à Paris ; belle installation, dans u n  quartier cen- 
tral .- S'adresser pour renseigneruents au bureau des Annales. 

Le Gérant : C. CILINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

1)o~ag.c du plomb t la i in  IH s o i i t l i i r c  e t  dans l'étamage 
1 1 ~ s  Iioîles pmir coiisrrveu nliinciilnirea, 

Par M. V. DELLA CROSE, 

Directeur de la section des malieres alimentaires au labqratoire d'analyse 
des douanes de Montevideo. 

Le procédé indiqué p a r  M. Ch. Girard dans son ouvrage inti- 
tulé : Analyse des mutii?res alirnenluires et recherche de leurs 
falsi/ications, pour le dosage du plomb dans les soudures et dans  
l'étamage des boites de  conserve, présente quelques inconvé- 
nients qui ,  quoique n'ktant pas  fondamentaux, ne laissent pas  
d'avoir leur importance, sur tout  quand on désire opBrer rapide- 
ment et quand il csl quesliori de  l'analyse de la soudure et  d e  
l'étamage intérieur des boîtes en fer-blanc. Ces inconvénients 
sont : l O  le temps nécessaire pour que l'acide niétastannique se 
dPpnse compl2.,ternent pour pouvoir en extraire les 100 cc. s u r  
lesquels on continuera le traitement et le lavage complet du  
chromate de plomb, aprhs pr6cipitation p a r  1ii solution de  
bichromate de potassium ; ces opitrations exigent de plusieurs 
heures Zt un jour ; 20 l'obligation d'opérer sur  Sgr .3O d'alliage, 
quantité qu'il est impossible d'obtenir lorsqii'il s'agit. d e  sou- 
diire e t  d'étamage intérieur. 

Je  crois que le proc6dè que j e  décris ci-après évite ces incon- 
vénients, tout cn 'conscrvan t  l'exactitude de la méthode de 
JI. Girard. 

Dosage du  plomb dans les soudures. - On opère s u r  Ogr.50 
de soudure ; aprhs l'avoir desséchée B l'ktuve, on la place dans 
un pèsefiltre e t  l'on prise; supposons qiie le poids obtenu soi t  de 
Ugr.4286 de soudure ; on jette cette soudure dans un matras  en 
cristal résistani de 50cc. ; on ajoute Icc.5 d'Az03H (D = 1,30), e l  

l'on chaufïe lentement s u r  une flamme petite d 'un bec de 
Bunsen, en ayan t  soin d'interposer u n e  toile métallique ct  
d'imprimer au  mat ras  un mouvement gyratoire destin4 k Pvi- 
ter les projections qui  se  produisent lorsque l'acide entre en 
ébullition. 

Lorsque l'attaque est terminée, on évapore h siccité, en 
maintenant le mat ras  un  peu élevé et en lui faisant faire en 
méme temps des mouvements de rotation ; cette opdration exige, 

JUILLET l909 .  
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tout au  plus, d e  20 B 30 minutes;  au résidu de  l'attaque, on 
ajoute 2 k 3 gouttes d'Az03H et IOcc. d'eau distillée ; on chnulk 
pour  dissoudre AzOsPb, et l'on verse dans u n  rriatras jaugé de 
100  cc. Comme, en évaporant à siccité, l'acide métastannique 
adhère  trop a u x  parois d u  rn;it,ras, on verse 5 g r .  environ de 
sable lavé ; on fait u n e  nouvelle addition d'eau ; on chauffe; on 
agite et l'on décante dans  le matras  de ZOOcc. ; on continiie 
à laver, jusqu'a ce qu'une goutte de  l'eau d e  lavage ne noircisse 
plus p a r  le su!fure d'ammonium ; cette épreuve ne doit se faire 
qu'après s ix ou sept décantations; on fait refroidir le mütras U 130 
et l'on corripltite jusqu'au t rai t  avec de l 'eau; on agile et  l'on filtre 
à plusieurs reprises jusqu'à lirnpidit6 parfaite ; puis, avec. une 
pipette, on prélève 50 cc.,  qu'on place d a n s  un  matras  jauaé de  
10Occ. ; on prkcipite le plorrib avec 5 cc. d e  solution de  CrW11C2, 
dont  4 cc. prbcipite Ogr.O1 de' Pb ; on agite ; enfin, on laisse le 
CrOLPb se dkposer. Si le liquide est incolore, on ajoute encore 
Scc. de solution de  bichromate de potasse, e t  l'on rkpfite cette 
addition jusqu'li iibtentiori d'un excès de Ci"07K" puis on  coiiiplète 
100 cc. et l'on filtre ; s u r  50 cc. de filtratum. on dkteriiiine 
l'excès de C r ' O W  par  la solution de sel ferreux et en employant 
le ferricyanure de potassium comme indicateur. 

Dans le cas pr is  comme exemple, on ajoute 20 cc. de  solution 
de CreO'KZ, dont  4 cc. E Ogr.01 de Pb ; 100 cc. de cette solution 
correspondaient il iOcc.4 de soluliori de sel ferreux. Pour I'cxcés 
de  bichrorriale, on a erriployé 3cc.2 de  sel ferreux. On a duric 

20n - S,96 13=14.,OlcB employés àprécipiter le ploriih de Ogr.2143 
de soudure, c'est-à-dire, la moitié de  l'essai, et, pour tout l'essai, 
24,04. i3 x 2 - %,O8 B ;  et,  corrime chaque cc. de B précipite Ogr O1 
de plomb, on aura la proportion de  plomb pour 100 par  la for- 

0:42236 100 
mule : -- =- = 65.515. En opérant de cette façon, on 

0,2808 .1: 

r6alise le dosage du plomb en une heure et demie tout au 
plus. 

S i  la soudure est mélangée avec du  fer, O? attaque l'essai, 
à une douce ctialeur. p a r  5cc.  d'BC1, en y ajoutant 3 ou &cc. de 
HPO si l'acide a une densité -- 1,19 ; mais, s'il est moins concen- 
tré (D - 1,26), on n'ajoute pas d'eau. Cette attaque de la soudure 
se  fait d 'une façon commode dans u n  matras  d'Erlenrneyer muni 
d ' u n  bouchon en caoutchouc traversé p a r  un  tube en verre de 

(1) B : Solution de CrPO'KI. 
F : Soliit,ion de (SO') T e  (AxHb) '+ 6HzO. 
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40 centim. de longueur, qui serl de  condensateur ; ce matras  est' 
chauffé avec u n  bec d e  Bunsen dont la flamme doit &tre  réglée de  
manière à éviter que l'acide entre en ebullition. Lorsque l'attaque 
est terminée, on obtient généralement une  solution à laquelle 
on ajoute 100 cc. d'eau e t  de  1'AzII" jusqu'à obtention d'un faible 
louche ; on acidule de  nouveau avcc HC1, et,  dans la solution 
chiuhie, afin d'éviter la précipitation dc I'bCI2, on fait passer 
H2S jusqu'à précipitation complète ; on lave le précipité par  
dkantation avec IJyO char& de 1 1 3 ,  et on le recueille s u r  u n  
petit filtre ; aprSs avoir lavé et recueilli le rilélange des sulfures 
sur le filtre, on découpe celui-ci eu petits rriorce;liix, qu'on place 
dans un  verre & précipite ; on  y ajoute 5cc. de polysulfure 
d'ammonium ; on chauffe a u  bairi-marie en remuant  avec 
un agitateur ; u n  moment aprbs, on ajoute IOcc. d'll3O ; on 
laisse reposer, et l'on dhcante s u r  un autre  fillre ; on lave le con- 
tenu du verre avec de  l'eau sulfhydrique, qu'on décante de la  
mitme manière ; lorsque la filtration est terniinéc, on découpe lc 
filtre en morceaux et on l'introduit dans le  flacon d'Erlenineyer ; 
on ajoute IOcc. d 'hzO7l  a u  213, e t  1'011 chautf'e doucement 
jusqu'k ce que tout point noir disparaisse ; on ajoute encore 
20 cc. d'eau ; on décante sur  un  filtre en recueillmt le filtraturn 
daris un matras de  100cc. ; or1 lave le contenu du verre avec des 
petites additions d'eau chaude, jusqu'tt ce que le filtratuiii ne 
présente plus de  réaction acide ; on refroidit le matras  à l s O ,  et  
l'on complète avec HeO ; on niet 5Occ. de cette solution dans u n  
matras de 100cc. ; on iijont,e Azl1"usqu'à ohtmtion d'un fiiihlc 
précipité, qu'onffait disparaître avec quclques gouttes rle CPH'O''; 
on précipite par  CrYOÏKe, et l'on achEve coriime dans le premier 
cas. 

Dans le liquide provenant de la précipitation par  HtS; on dose 
le fer par  pesée à l'état de Fez03 ; e n  déduisant ce fer du poids 
totiil, on a le poids de la soudure, sur  lequel on calcule la richesse. 
en  plomb (lorsqu'il n'y a pas d 'autres  éléments : arsenic, ant i -  
moine, cuivre, etc.) 

Uosage du plomb dans l'itamage. - La boite ouvert,e est net- 
toyée, puis essuyée; avec une lame tranchante en acier, on enlEve 
de l'intérieur l g r .  au  moins d'étamage souillé de fer (ce qu'il  es t  
inipossible d'éviter dans le  rilpage des boîtes en fer-blanc). 
En faisant cette opération, on doil se garder de loucher à l a  sou- 
dure qui fréquemnient pbnètre k l'intkrieur des hoîtes. 

On pEse ; on soumet à l'action d'IICI, comme ci-dessus, dans 
le cas de la soudure avec d u  fer,  et, si elle est riche e n  plomb, on 
peut continuer coinrne auparavant  ; s i  elle est pauvre e n  plomb, 
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lorsqiie I'altaqiie p a r  JTCl est terminée. on neiitralise l'excès 
d'ar:ide avec AzI13 ; on amène le volurne k 25 cc. en ajoutant 
de  l'eau ; on verse peu k peu 30cc. de  SO'i1"u cinquième, et on 
Iiiissc reposer. En opérant dans ces conditions. la précipitation 
du plomb est complète. On décante le liquide limpide sur  un 
filtre, et I'on cherche si le filtraturn precipite par  addition 
d'alcool ; le résultat est négatif si I'operation a été bien conduite. 

Lorsqu'on a décantk tout le liquide qui haigne le précipitk, on 
lave celui-ci avec l'alcool à 30-400. jusqu'à élimination totale de 
SO'HP j on recueille le précipité s u r  u n  filtre, et l'on sèche i 
l'étuve ; on sépare le précipité d u  filtre ; on incinère seul cc 
dernier dans u n  creuset en porcelaine ; on ajoute le  sulfate 
de  plomb et S à 3 souttes d'Az0311 ; on évapore presque à siccite ; 
on ajoute quelques gouttes de S0411%u cinquième ; puis, aprés 
avoir 6liniinE l'excès d'acide, on calcine soigneusement sans 
depasser le rouge sombre ; on pèse ; on neutralise le liquide de 
la précipitation du SO'Pb avec AzH3 ; on élimine l'alcool par 
évaporation ; on amène le volume A 50 cc. ; on acidule avec HCI, 
e t  I'on précipite par 115; on filtre; on love, et,  dans  le liquide, on 
dose par p s k e  le fer, qu'on r'etienl pour le calcul d u  plorrib 
comme dans le cas de soudure souillée p a r  du  fer. 

Siir le& erreara qu'on eaminet en analgsaiit p m r  14: 
~~roeétlé Clerget (méthode francaise et niéthuclc 
crilemunde) les proiluits de aucrerie de belteraie 
et de eanuc, ainsi qae les m&lasses, 

Par M. II. PELLET. 

Lorsqu'on veut  connaître exactement la quantité de sucre cris- 
tallisable renfermée dans une  solution contenant, k cOté du sucre, 
des principes polarisants lévogyres ou dextrogyres ou des 
rnkl:inges, on détermine la quantité de saccharose e n  utilisarit le 
procédé Clerget à l'aide de l'inversion. 

Le résultat n'est exact qu 'à  la condition que le pouvoir rota- 
toire de ces principes ne  soit pas  modifié p a r  l'action de l'acide 
chlorhydrique sous l'influence d e  la  chaleur, ou  bien encore 
qu'il  n'y ait, à côté du sucre cristallisahle, qu'une substance pola- 
risante pouvant être modifiée p a r  l'inversion, mais dont on con. 
naît les changements. 

Gne formule spécialc est  appliquée. 
Mais prenons le cas le plus général, celui où les dites substan- 

ces ne  sont pas  modifiées par  l'inversion. 
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o n  connaît les principès de l'inversion Clerget. 
L'auteur a indiqué une formule dans laquelle on a : 

Polarisation avan t  = P  
Polarisation aprEs = Pr 
Température = t 

et une constante qui permet de calculer le sucre cristnllisahle 
d'après les modifications qu'il subit par  l'inversion et  de  tenir 
corriple rle la température ; on a : 

+ ('1 = sucre p. 100, 
288 - 112 t 

dit sucre Clerget lorsqu'on a pris le  poids riormal. 
Si l'on a des degrés polarirnktriques, on les transforme en 

sucre p. 100 d'après le poids normal du saccharimétre adopté. 
Pour effectuer cett? i n ~ e r s i o n ,  Clerget a indiqué, dès 1846, d e  

prendre le liquide siicré et d'y ajouter 2!10 d'acide chlorhydrique 
pur et concentré, de  placer le tout au bain-marie et  de chauffer 
jusqu'à ce que  la temp6rature du liquide atteigne 680, en réglant 
la flarnrne d e  façon que la  r i d e  d u  chauffage soit (l'environ 
10 minutes. 

En procédant ainsi, on a plusieurs causes d'erreur : 
1" En gtnéral ,  on ne s'inquièle pas de la température du 

liquide avan t  l'iriversiori, e t  l'on rie tient compte que de celle d u  
liquide aprks inversion. 

Or, si l'on a proeédé à la polarisation avan t  inversion 17" et  
si l'on polarise B 220 le  liquide inverti, on a une  erreur  prove- 
nant de ce que  le volume est trop fort après  inversion. 

Il est indispensalde, pour  avoir des chiffres comparables, de 
noter la température du  liquide avant  l'inversion et d'y ramenèr 
le liquide inverti. 

1:ne deuxiEme erreur i) signaler résulte de ce que  la  tem- 
pérature du  liquide polarisé avant  inversion s'éléve p a r  l'addi- 
tion de l'acide chlorhydrique ; cette élkvation de  la température 
peut atteindre 3 et 4 degrks. 

Par  conséquent, après  inversion, on doit refroidir le liquide, 
afin de rarnener la température & celle du liquide polarisé avant 
inversion. 

Une troisième cause d'erreur résulte de  ce que génEralernent 
le ballon dans lequel est faite l'inversion reste ouvert  ; or il y a 
toujours u n e  1Cgère perte d e  poids variant de  50 A 200 milligr., 

( i )  On ajouto les polarisationç !orsqu'elles sont de sens inverse ; on 
prend la diffbrence si elles sont de mSme sens. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



suivant que le niveau du liquide est plus ou moins près du bord 
supérieur du ballon ; afin d 'h i te r  cette perte, il suffit de placer un 
bouchon de liège ou de caoutchouc avant l'inversioh. 

Une quatriéme cause d'erreur est due à. ce que  la constante de 
144. qui a étb déterrriinée avec une solution ,de 1 6 , y  47 de sucre 
pur dans 100cc. d'eau, n'est pas applicable l'inversion de tou- 
tes les solutions, quelle que soit leur concentratiuh. Cette cons- 
tante diminue lorsque la concentmtion diminue. 

Or, tous les liquides polariser aprés inversion sont loin de 
correspondre à une solution sucrée aussi coriccntrée; c'cst ce qui 
arrive pour les jus de diffuseurs ne contenant que 10 ou 22 p. 100 
de sucre et les jus des différents diffuseurs. Par contre, on peut 
avoir à analyser des jus plus concentrés, mais, pour ces derniers, 
il est facile de les diluer. 

En ce qui concerne la mélasse, il n'est pas possible, en génbral, 
de prendre plus que le poids riornial dans 100 cc. ; or, la richesse 
saccharine étant de 40 à 50 p. 100, on ri'a que 40 à 50 p. 100 du 
poids normal en solution, et la constante n'est pas applicable. 

On ne peut donc employer la constante 244 pour tous les cas ; 
le moyen le plus simple est de déterminer cette constante pour 
les liquides qu'on veut analyser très exactement par l'inversion 
Clerget; à cet effet, on procède à u n  essai cornparatif sur une 
liqueur sucrée ayant sensiblement la méme polarisation que le 
liquide à essayer. Cet essai comparatif (en double) sert de con- 
trale de 1ü graduation à droite et i'i gauche du saccharimètre. 

Crie cinquiéme cause d'erreur résulte de ce que, pour les liqui- 
des impurs, l'emploi du sous-acétate de plomb, notamment 
pour les produits de la betterave, provoque des combinaisons qui 
r51ident très alcalirile liquide A polariseravariL iriversiori. 

Cette alcalinité fait abaisser le titre avant inversion, et, par la 
seule acidification, il se produit une différence. Cela a 6té nette- 
ment démontré par nos essais de 1888 et 2889 et par les recher- 
ches plus récentes de M. le Dr  Andelek, de Prague. 

Pour éviter cet écart, R I .  le Dr Andelek a proposé l'emploi d'une 
méthode consistant à ajouter à l'acide chlorhydrique de l'urée, 
qui empéche mornentanément l'acide de réagir sur le sucre cris- 
tallisahle ; on en met. 5 & 10gr. par op6ration. 

Nous avons proposé l'emploi de l'acide sulfureux, qui précipite 
tout le plomb. Une filtration retient le sulfite de plomb. 

On polarise le liquide, et l'acide sulfureux n'attaque pas le 
sucre cristallisable h la température ordinaire ; or1 peut opérer 
tout à son aise. 

Pour l'inversion, tout l'acide chlorhydrique rélagit, et l'acidité 
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m h r a l e  du  mélange n'est pas modifiée comme elle l'est lomfu 'on  
ajoute de l'acide chlorhydrique dans  u n  liquide contenant du  
sons-acétate de plornh en e x c h .  

Par ce traitement, on a des polarisations a v a n t  et après inver- 
siun qui sont beaucoup plus coinparables, et I'on a montré 
que, dans certains produits, il peut y avoir jusqu'& 2 et  3 p.  200 
de diffhrence dans  le sucre cristallisable. 

U n e  sixiéme cause d'erreur résulte de l'emploi du sacchar imb 
tre ordinaire en usage dans beaucoup de  sucreries françaises et  
ayant un levier spécial destiné & augmenter  l'intensité de  I'éclai- 
ragc dans le cas OU le liquide examiner serait  t rop coloré. 

JI. G. Lacombe l'a signalée il y a déjh prés de  10 aris, e t  il a 
montré que la manueuvre de  ce levier modifiait la position d u  
zéro et qu'il y avait, de ce fait. une différence pouvant atteindre 
0 0 5  vers In droite, d'où une erreur possible d e  1 p. 100, certaines 
rnéla~ses ne pouvant étre examinées qu'en diluant le poids no?- 
mal dans 200cc. d'eau. 

Nous signalerons une septiFrne cause d'erreur spéciale k la 
sucrerie de canne. 

Pour déféquer les produits de  la sucrerie d e  canne, il faut  
beaucoiip plus de réactif plornbique (jusqu'h 3 et 4 fois); il reste 
donc une quantité considérable de plomb dans le liquide à inver- 
tir; or, si l'on ne  fait pas  usage dc l'acide sulfureux, ce plomb en 
excès sature urie graride partie de l'acide minéral,  e t  l'iriversioii 
est incoriiplète, s i  I'on reste exactement d a n s  les conditions du  
procedé Clerget pour la durke de  l'opération. 

On doit proceder li. quelques essais, e t  I'on reconnaîtra que, 
pour les produits de la sucrerie de  canne, traités a u  sous-acé- 
tate de plomb, et notamment pour  les mélasses, on doit prolon- 
ger l'inversion pendant 5 et  parfois 10 minutes, et ce sans 
inconvénient pour  le résultat ; sinon, or] a 1 el parfois jusqu'h 
2 p. 100 de sucre cristallisable en moins pour  des mélasses en con- 
tenant de 3 0 2 3 6  p.  100. 

Sur ces sept causes d'erreur, il y en a cinq qui,  en génkral, 
diminuent le résultat calculé e t  deux seulement qui  l'aug- 
mentent. 

Or, depuis quelque temps,  on fait avec raison plus souvent 
usage d u  prochié Clerget pour  1'a&lyse des produits de sucrerie 
et pour reconnaître s'il y.a des matières polarisantes autres que 
le sucre dans la fabrication du sucre de  betterave, o u  pour éviter 
l'action des sucres réducteurs en sucrerie de  canne. 

On doit donc s'efforcer d'éviter les causes d'erreur que noue 
veuons de siçnaler. 
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u n e  partie de nos observations s'applique aiissi bien tt la rnè- 
thode f ran~aise  (50-55 ou 100-110) qu'a la méthode allemande, 
dans laquelle on prend 50cc. du liquide à invertir auxquels on 
ajoute 5cc. d'acide chlorhydrique et %cc. d'eau, avant inver- 
sion ; le tout est refroidi, et le volume est porté à 100°. Les parti- 
sans de cette methode recommandent de polariser avant et après 
à la même température, et de préférence 20'. 

La méthode allemande est donc, en général, plus exacte, puis- 
qu'elle supprime plusieurs causes d'erreur. notamment l'influence 
de  l'addition de l'acide chlorhydrique pur et concentré sur le 
volume avant inversion et la perte pendant l'inversion. 

Mais l'erreur due $ la variation de richesse des solutions 
sucrPes subsiste quand m h e  en employant la constante 142,6 ou 
i42,7, au lieu de 144, pour la concentration suivant la méthode 
française. 

Cependant on peut h i t e r  cette erreur par l'adoption de la table 
due à Ilerzfeld, qui a indiqué les constantes suivantes par rap- 
port à la richesse saccharine de la  solution : 

2p.200 de sucre 242,9 
a - 142,12 

1 O - 242,46 
13 - 242,66 (constante allemande 

généralement adopt6c). 
16 - 1 42'86 
27 . - 142,96 

On peiit encore procCder $ la détermination de ce caeKicient 
'par des essais comparatifs, comme il a été dit plus haut. 
. Toutes les causes d'erreur Ctant connues, on peut adopter 

indiffkremment la méthode française ou la methode allemande, 
'puisqu'il est facile de les éviter et par des procédés très simples. 

Mais nous recommandons tout particuiièrernent le procédkcom- 
paratif, car, suivant les matières h analyser, on ne peut pas 
adopter exactement le poids normal d'un saccharimètre dans 
1OOcc., ce qui est généralement trop pour les mélasses, surtout 
avec le poids allemand. 

On est parfois forcé de polariser des liquides assez faibles. A ce 
proPo;, nous dirons que l'emploi de 'l'acide sulfureux décolore 
bien les liquides avant inversion et surtout ernpEche toute colora- 
tion pendant l'inversion-; il décolore m è x e  un peu la liqueur, ce 
q u i  est un avantage. 
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Puisque nous avons t rai té  le sujet a u  point de vue d e  la bette- 
rave et au point de vue  de la  canne, nous ferons quelqÙes rernar- 
ques au sujet de la formule à appliquer pour  calculer le sucre 
cristallisable. 

Pour la sucrerie de  canne, il n'y a pas de  doute;  on ne doit 
appliquer que la formule Clerget, car jusqu'ici on n'a pas  trouvé, 
en dehors des réducteurs, notamment du  dextrose et du  lévulose, 
de principes du genre raffinose, et,  en teriaut corriple d e  ce qui a 
été dit pour les causes d'erreur, on  obtient des résultats reprk- 
sentant bien le sucre cristallisable dosé et vdrifid p a r  exemple 
par les méthodes cuivriques, appliquées avan t  et après inversion, 
et ce malgr6 les petites quantités d e  glutose et de mannose conte- 
nues dans les rriélasses de  canne. 

Pour les produits de la betterave, e t  notamment pour la m6- 
lasse, il nous semble qu'on devrait appliquer la formule spé-  
ciale qui a été indiquke pour calculer le sucre cristallisable lors- 
qu'il y a du  raffinose. 

En effet, c'est le raffinose qu'on extrait  en plus grande quan-  
tit6 de la mélasse lorsqu'on a enlevé le sucre cristallisable p a r  des 
traitements successifs au  moyen des alcalis [baryte, strontiane 
ou chaux) ou hien par  osmoses successives. 

On pourrait  donc toujours employer cette formule, e t  principa- 
lement celle dite de Herzfeld : . 

P X 0,5124 - P' 
Sucre cristallisable = h 200. 

0,839 

P = Polarisation directk ; P' = llolarisation après. 
Le signe - dans la  formule devient + lorsque la polarisation 

est k gauche. 
Ayant la polxisat ion due au sucre cristsllisabk rhel, on a 

P - sucre cr.istalIis:~tile = la rotation due au  rafIiriose et,  le raf- 
finose anhydre ayant  une  rotation droite de 1,85, on calcule ce 

P-S 
raîfiriose par  la formule - - - raffinose anhydre.,  

1,83 
E n  prenant cette forrnule, on trouve, en général, une quant i té  

de sucre dit sucre Clerget u n  peu plus grande qu'en prenant  
directement la formule ordinaire de Clerget pour  la méthode alle- 
mande ou l a  mkthode f i a n p i s e ,  niais le résultat nous paraî t  plus 
rapproché de la vérité, puisque c'est le raffinose qu'on trouve 
e n  plus grande proportion parmi les substances polarisantes exis- 
tant kcôté du sucre cristallisahle dans les prndnits d e l a  betterave. 

Comme on peut utiliser l'inversion Clerget en se servant  de  l a  
méthode française ou de la méthode allemande, e t  qu'on peut 
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prendre des poids normaux variables,'alIant de 16,29 à 26,048, 
e t  que l e i  liquides analyser varient d e  richesse saccharine, il 
s'ensuit qu'il est absolument  impossi6le d n d o p t e r ,  d a n s  n ' impork  
quel le  e ircons~ance ,  la constante 144 ou 242,6 ou 142,7, pour 14' 
calcul du  sucre Clerget. On doit délerminer la constante pour 
chaque cas lorsqu'on veut  avoir  u n  résultat absolument exact- 
surtout lorsque les liquide (,jus ou solutions de  n'importe quel 
produit de sucreries) peuvent avoir une  richesse s'écartant de 
beaucoup en plus et surtout en moins de la richesse type dp. 

16 ,29p .  100 pour l a  rnkthode f r n n p i s e  et de 13,026 pour la mé- 
thode allemande. 

C'est ce que nous avons démontré dès 2888 dans  une  note pré- 
sentée à l'Association b ~ l g e  des chimistes, lorsque la question de 
l'inversion Clerget a été mise & l'ordre du  jour. 

Au point de vue d e  la  durée du chauffage pour  l'inversion 
Clerget, il a 6té reconnu qu'elle n'avait pas l'importance qu'on 
a pu lui  attribuer, e t ,  cet é ~ a r d ,  des expériences ont été  
faites il y a bien des années p a r  Casamajor. Puis ,  RI. Durin a 
également montré que  cette durée ne  modifie pas sensiblement 
les résultats lorsqu'on fait  var ier  le temps d'inversion dans des 
proportions assez notables, l a  température ne dkpassant pas 
67-68'. 

De notre cBt6, nous avons aussi fait plusieurs séries d'essais 
qui nous ont  permis de  constater qu'on peut prolonger le 
chauffage pendant une demi-heure sans nuire a u x  résultats et en 
opéraut soit su r  des solutions de sucre pur ,  soit s u r  des solutions 
de mélasse. 

Dans une note prochaine, nous examinerons les erreurs qu'on 
commet généralement, pour  la détermination de la pureté appa- 
rente des liquides sucr6s purs  ou impurs ,  lorsqii'on opére à des 
iemp&tures variables, e t  enfin, dans  une troisirime note, nous 
parlerons des erreurs qui  peuvent résulter de  l'influence de la 
teriipérature s u r  le pouvoir rotatoire méme du  sucre cristallisable 
d m s  les analyses courantes ou dans  l'établiasenient de tahlrs de 
concordance. 

~ - -  

d n ~ l y s e  d o  benrre de cacao, 

Par hl. G.  IIALP~IEN. 

La publication du  travail de  MM. blatthes et Ackermann (1), 
m'obliçe à faire connaitre le procédé que j'ai utilisé, il y a deux 
ans,  pour  reconnaître la présence de certaines graisses végétales 

(1) Annales de chimie analytique, 1909. p.  229 
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- et en p'articulier d u  beurre ôert - dans  l e  beurre de cacao (1). 
II est fondé sur  la méme observation que  celle faite par  
M X .  Matthes e t  Ackermann, c'est-à dire s u r  la différence de solu- 
bilité des dériv6s brornks, mais  sans passer p a r  les derivés acé- 
tylés. 

Lorsque, dans une solution d e  graisse dilu6e dans deux fois 
son volume de tétrachloriirc de  carhone, a n  ajoute, peu ?I peu. 
une solution très concentrée de brome d a n s  le méme dissolvant, 
jusqu'h ce qu'il y en a i t  u n  excès, puis,  qu'aprés filtration s u r  un 
mélange & parties égales de  sable et  d'amidon (afin d'obtenir un  
liquide bien limpide), on ajoute a u  filtratum 4 à 3 fois son volurne 
d'éther de pétrole, on observe, a p r h  un refroidissement de  deux 
heures dans l'eau à 150, que le beurre  de cacao p u r  reste com- 
plètement limpide, tandis que  le beurre vert donne un  abondant 
précipité insolublc. Ce précipité SC forme encore dans les solu- 
tions préparées en mettant en oiuvre un  niélange de 90 parties 
de beurre de  cacao et de 20 parties de  beurre vert,  mais il est à 
peine visible dans les mélanges qui  ne contiennent que 5 p .  100 
de beurre vert.  

Si, au lieu de diluer le mélange bromé de  4. à 5 fois son volume 
d'éther de pétrole, on ne l'allonge que d e  2 k 3 volu~ries de ce 
liquide, l'essai est plus  net  e t  permet de retrouver dans le beurre 
de cacao 5 p.100 de beurre vert. Les beurres de cacao expérirnen- 
tés provenaient des variktés de  cacao suivantes : petit cara- 
que, Choroni, Haïti, Maragnan, Trinidad, beurre p u r  d u  com- 
merce. 

Pour rechercher le beurre vert  dans les chocolats, on e n  extrait  
la rriatikre grasse comme h l 'ordinaire, et, aprks l'avoir privée 
de solvant,'on en dissout une portion dans le tétrachlorure de 
carbone, ?I raison de 2 cc. p a r  g r  de  matiEre ; on fait bouillir la 
solution au  rkfrigérant ascendant avec u n  peu de noir Girard, et, 
après refroidissement, on filtre; on prélève dans  u n  tube A essai 
1 cc. de  liquide incolore et  parfaitement limpide; on y ajoute 
gouttc ii. gouttc une solution de hrome (faite en ajoutant 2 du 
ttrtrachlorure de carbone assez de brome pour doubler son 
volumc) jusqu'k ce que l'essai reste coloré e n  rouge, e t  on laisse 
agir pendant I à 2 minutes;  on ajoute 3ec.  d'kther de  pétrole 

(1) Cette rnbthode, elaborée à la suite d'une affaire dans laquelle on avait. 
fait intervenir u n  chocolat dit Chocolat Jourdan, qui  ronferrnait 30p.100 
de beurre vert substitue a u  beurre  de cacao et qui, cependant, avait &te 
reconnu pur  par les laboratoires les plus autorisés, n'avait pas kt15 publide 
parce que j'attendaiç, polir complkter ce travail,  l'envoi de matikres pre- 
miéres pures, qui, d'ailleurs, ne me sont pas encore parverlues. 
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(D = 0,700); on bouche hermétiquement le  tube, e t  on l'aban- 
donne jusqu'au lendemain. Uans ces conditions, les essais faits 
avec  le beurre p u r  n'abandonnent aucun prkcipitk, tandis qu'on 
voit u n  faible dépbt solide lorsqu'il y a seulement 5 p.100 de 
beurre vert. L'importance d u  précipité augmente avec la propor- 
tion de  beurre vert contenu dans le melange. 

Emal des Iourteaux de lin,  

Par M Eug. COLLIN. 

L'emploi des tourteaux de  graines oléagineuses prend chaque 
année, pour l'alimentation du  bétail, un  dhe loppement  de plus 
en plus considérable; le plus communCrnent employC est le tour- 
teau de  lin, qui  posskde une saveur agréable pour  Ics animaux. 
Le commerce de ce produit représente plusieurs millions de 
francs par  an .  Comme sa valeur commerciale est notablement 
supirieure celle des autres  tourteaux, il est l'objet des fraude, 
les plus  frkquentes et  les plus variées 

Voici comment s'effectue la recherche de ces fraudes : 
Pdparation d u  produit. - On p idève ,  sur  différents points de 

l'échantillon, des parcelles de tourteau, de façon 5 obtenir POgr. 
de matiére, qu'on pulvérise grossièrement dans u n  mortier ; on 
verse 5 ou 10gr.  de la poudre obtenue dans une assiettc de 
faïence, et on les délaie dans 100 ou 200 gr. d'eau bien chaude; on 
agite à plusieurs reprises avec u n e  spatule ou une cuillère pour 
faciliter la dissolution d u  mucilage, qui est localisé dans  I'enve- 
lnppe externe du tCgument ~ C m i n a l  du lin ; on jett,e le rriagriia plus 
ou moins gluant e t  visqueux s u r  un  tamis de soie n 3 0 ,  disposé 
au-dessus d'une terrine, et on le frotte avec le dos de la main 
contre la soie du tamis sous u n  mince filet d'eau, de  façon à bien 
s i p a r e r  les débris de  I'arriaride et  ceux d u  tbgument, qui sont 
empâtPs de niucilage. Sous l'influence de ces frottements prolon- 
gés, les débris pulvérulents de l 'amande passent à travers les 
mailles du tamis ; le mucilage visqueux passe plus diKicileinent 
et reste souvent adhérent  sur  la face infkrieure du crible; aussi 
est-il nécessaire de la racler A plusieurs reprises, soit avec les 
doigts, soit avec une carte de corne. On continue l'opération 
jusqu'à ce q u e  les eaux de lavage soient bien claires; alors or1 
enlève avec une  cuillère le magma qui  reste s u r  le  t a m i s ;  on le 
place dans une assiette avec un  peu d 'eau;  d 'autre  part, on 
dCcante les eaux  de  lavage pour en isoler le dépôt qui s'est 
effectué au  fond de  la  terrine. 
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Cemode opératoire présente les avantages suivants : 10  l'emploi 
du tamis n n  60 permet d'isoler les téguments qui constituent le  
principal klérnent de dkternlination des tourteaux, d e  les 
séparer des  débris de  1':~rnande et  d u  mucilage, qui  n'ont pas  
de caractC?re précis et qui  masquent même par  leur présence la 
netteté des observations. II permet Cçaleinent de retenir les pou- 
dres grossières qui  peuYent avoir 6tt. incorporees au tourteau. 

L'épaisseur et In viscosilé du  mucilage, la facilité ou la  dif- 
ficulté arec laquelle il passe ù travers les mailles du  tarriis per- 
mettent k l 'opérateur de constater si la graine utilisée est normale 
ou si elle n'a pas ét6 épuiske d'une partie de son principe mucila- 
ginmx.  

So La sensation qu'on perçoit e n  frottant le magrna de  tour- 
teau contre la soie d u  tamis permet de se rendre compte, dans 
certains cas, si le tourteau est pur  ou s'il a été additionné d'autres 
produits. Avec un  tourteau pur ,  le magma est doux, onctueux au  
toucher; avec un tourteau additionné de son de  blé ou d e  balles 
de riz, la iii:Lsse est granuleuse, un peu rude. Si le tourteau a CtC 
additionn6 de coques d'arachides, on éprouve en le  frottant la 
sensation produite par  des 6lCrnents durs  et  résistants. 

Les 4li:riierils esseritiels d e  1ü délerrriinütiori d u  tourteau de  lin 
sont spécialement fournis p a r  les dCbris de tégument, dont  la 
presqucttotalité reste sur  le tarriis. 

Ces rlétiris de tCgurrient possèdent des cnracthres très nets, 
appréciables par  tout observateur etranger aux  opérations chi- 
miques ou microscupiques, e t  qui peuvent donner à un  agricul- 
teur des indications précicuscs sur  l'authenticité et le des ré  
d'impureté d'un tourteau de lin. 

!<es déIr is  ont  une tcinte blonde assez homo,' w n e .  
2 1  Ils se  laissent toujours facilement pénétrer p a r  la pointe 

d'un couteau ou d'une aiguille e t  n'oKrent aucune résistiince 
lorsqu'on veut les saisir. Les diverses enveloppes qu i  les consti- 
tuent se Itrissent facileirier~t &parer ou dissocier 

3 0  Ils sont presque loujours, rnitinc après plusieurs lavages à 
I'eau chaude ou froide, eritou16s d'une aurkole transparente et  
visqueuse, produite par  le mucilage qui les entoure. Cette auréole 
est trEs apparente  lorsqu'on regarde par  transparence les débris 
d'un tourtean de lin étales sur  uric plaqua dt: verre .  

40 Ils se laissent d4colorer assez rapidement et complètement 
par la liqueur de Labarraque ou I'eau de  Javel Ctendue. 

Examen microscopique. - Cet examen doit porter : i 0  sur  le  
dépût qui s'est eîfectué dans  les eaux de  lavage d u  tourteau;  

sur  les débris qui sont restés sur  le tamis. 
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10 Dipôt des eaux de lauage. - Ce dépôt est généralement gris%- 
tre, visqueux ; il est formE de plaques plus 011 moins volumineu- 
ses de matière albuminoïde, parmi lesquelles on ne trouve que 
de très rares débris orgauisés, généralcrnent très tCrius, incolores 

, o u  color6s, selon qu'ils proviennent de l'albumen, des enveloppes 
parenchymateuse ou transversale ou de  la membrane colorée du 
tégument. Dans ce dépôt, qui se colore en brun  par  la solution 
iodo-iodurée h 5 p .  100, on ne doit pas th6oriquernent retrouver 
d'amidon; mais, conirrie les graines de lin du commerce sont trés 
souvent mélangées de  quelques grains  de bli:, il peut arr i rer  
qu'on retrouve dans la partie tamisée quelques grains  d'amidon 
de céréales, dont la présence peut &tre alors consid6rée comme 
accidentelle. Dans les tourteaux qui  ont  été additionriés de rési- 
dus  de féculerie ou de meunerie, la prksence de  ces éléments 
étrangers est révélée p a r  une multitude d c  grains  d'amidon dont 
la forme et les dimerisions permetlerit d'cri déterminer  la nature 
et l'origine. 

Si les prises d'échantillon fai tes  dans ce dépbt son1 granu- 
leuses, si elles laisscnt pcrccvoir l a  sensation et la sonorité spé- 
ciales aux  grains  de sable, o n  peut  è tre  certain que le tourteau 
a été additionné de  matières ininF..rüles insolubles dont la pr6- 
sence sera révélée p a r  le inicroscope. Dans ce cas, il y aura 
indication de  traiter le  tourteau pulvérisé p a r  le tétrachlorure de 
carbone ou  d e  l'incinérer. 

20 Matiire reslant sur le  tam's. - Si cet,t,e matière est assez uni- 
forme dans sa  teinte, si elle ne présente pas cl'iiléirients durs  et 
r+sistants, elle peut e tre  observée diiecternent a u  microscope, en 
prélevant au hasard, avec u n  pinceau, plusieurs prises d 'khan-  
tillon co~iteriünt une dizaine de débris (le t6gumerit ou en choi- 
sissant dans la masse ceux qui peuvent avoir une  apparence siis- 
pecte. Lorsque le tourteau est pur ,  on ne doit y retrouver que 
quelques débris de l'alburnen et  des cotylédons, et surtout des 
débris dc tEgumcnt dc graine de  lin qui presque tous sont entou- 
rés  d'une auréole mucilagirieuse. Ces éIFments sont reproduits 
figure 1. Les débris d'albumen et  de  cotylF..tlons sont incolores et 
remplis de granules d'aleurone ; les d é h i s  de  téguments sont pres- 
que tous colorés ; ils offrent des  caractéres diflerents, selon qu'ils 
représentent une, plusieurs ou toutes les enveloppes qui cons- 
tituent ce tégurrierit ; daris la plupart  d'entre eux, on retrouve 
la couche sclérifiée si caractéristique, recouverte ou acconi- 
pagnée p a r  les membranes sus et  sous-jacentes; souvent aussi 
on remarque des débris de l'enveloppe colorée qui  s'est séparée 
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des autres membranes et  qui est c:rractéri&e par  ses celiules qua-  
drilatérales colorées en brun .  

Pig 1. - Elémenis anulomzque du tourteau de l i n .  
ac, ar, cnreIo1ipe colorce du ti'grirnent: ' l b  albuirii.,n : nm enveloppe muci- 

lagiriciise ; asc, asr', erivelriplic: sr:l~'~reiise ; a l ,  a l ' .  cr.lliilr~s Irarisversa- 
les :  co, coty18dons ; par, par'. enveloppe parenchymateuse.  

Si, ;LU m i i r a i r e ,  la pariie restée s u r  le tiiiiiis n'a pas d'hornogé- 
néitk dans sa teinte, si  les éléments blonds, auréolCs et visqueux, 
qui  sont tou,jours mous, sont iiii:lan:)és d'une proportion notable 
de débris fortement colorCs ou de Fragments d u r s  et rksistiints, il 
y a indication que le tourteau a été préparé avec des graines de  
lin souillt;_es d'impuretés oii qu'il a étk additionné de produits 
étrarigers et surtout de coques d'arachides. qui  sont journelle- 
nient erriployécs pour ce Scnre de fraude. Dans ce cas, il y a lieu 
d'utiliser deux des cnr'aclères qui distinguent spiicialeinent les 
titgurrients du lin. c'est-à-dire 2rl foible risistance qu'ils offwl l t  b 
l ' a c t m  dissociutrice d'un instruirrmt pointu et i l ' i i c t ~ o n  dPcolornntr 
de En solution d'hypochlorite de sozcde. 

On isole alors iine part,ic dc la niasse restée s u r  le  tamis;  on 
la fait bouillir pendant quelques minutes dans l'eau alcaliniske 
faible, afin de débarrasser les ddbris de lin de toute trace de rnu- 
cilagc C L  de  faciliter ainsi la sépariition des éléments constituant 
le tourteau; ou 1;i lave à plusieurs reprises ; on la trüite dans 
une assiette p a r  la solution officinale d'hypochlorite de soude, 
dite liqueur de  Labarraqne, et l'on suit la marche d e  la décolo- 
ration. 

Si les débris forternent colorés sont constitués p a r  des graines 
qui constituent les irnpiiret6s norinales des gr:iines de  lin coni- 
merciales, on constate que  ces débris ont S peine perdu de  leur 
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nuance, alors que  les téguments d e  lin ont  pris une teinte 
jaungtre. Si I'on a iill'aire à des grairies k tiigument crustacé, la 
décoloration est k peine commencke lorsque celle du  lin est com- 
plète. Ce fait se  produit notamment avec les coques d'arachides, 
dont  les parties ligneuses sont incrustées d 'une  matiére colorante 
qui  s'est encore accentuée sous l'influence de l'ébullition dans 
l'eau alcalinisée et qui  persiste encore aprés  trois ou quatre jours 
d e  traitement p a r  I'hypoehlorite. 11 devient alors extremcinent 
facile de distinguer les dkhris tlécolor6s du  lin dt:s débris sclé- 
r e u x  et bruns de l'arachide, s'ils sont réduits en poudre fine. 
Coirime ces klérnents scl6reux, qui sont incrustés decellulose et de 
pigment, sont très durs ,  ils se déposent a u  fond de  I'assicttc au-des- 
sous des téguments de  lin ; en imprimant  uri rriouveiiient gira- 

Fig. 2. - Elements anatomiques de la coque d'arachide. 
cp, cellules ponctuées; en,  endocarpe ; ep, épicarpe ; f l ,  iibres ligneuses; 

h, hypoderme;  pa, parenchyme; sc, cellules sc1éreusr.s. 

toire à I'assielle, on les rasserrible dans sa partie centrale; si I'on 
incline cette assiette, la plus g rande  partie des débris d e  lin dko-  
lorés et  plus légers s'écoulent avec le liquide, et l'on peut isoler 
avec u n  pinceau la plus grande partie des frngmcnts durs et 
colorés. On peut,  pa r  une série de décantations ou en utili- 
sant  la dinërence de teinte, &parer les élérnents durs  et colorés 
des é16rnents b lmcs  et mous et arriver ainsi un  dosage des 
matières irilrotluites frauduleusement : question toujours assez 
dif'ficile à résoudre lorsqu'il s'agit de  rni:lnnges de poudres. 

Afin d'apprkcier la nature de  ces éléments bruns étrangers, i l  
suffit d'en prendre une parcelle, de  la broyer avec un agitateur 
s u r  une lame de verre  ou d c  la dissocier avec une aiguille. 11 est 
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facile de se rendre compte si l'on a affaire ?i des graines étran- 
gères ou a de la coque d'arachide. Dans ce dernier cas, on cons- 
tate que les éléirients durs  de cette coque sont 1.oiijours form6s 
de plusieurs couches de fibres allongées dans le ni&me sens, mais 
dont la direction s'entre-croise d'une couche à l'autre (fia. 2) .  
Très souvent ces hbr-es entre-croisks sont accompagnées par  les 
celliiles scléreuses, dont I'aggloinérütion donne à la coque d'ara- 
chide sa résistimce toi1t.e spéciale. Les aut,res ClSrnents anatorni- 
ques reproduits sur  la figure 2 doivent se retrouver dans  les 
parties blanchâtres restant  sur  le  tamis avec les téguments d u  lin. 
Ils représentent les partics molles de  la coque d'arachide, qui sont 
sont incolores ou peu colorées. 

Pour-fixer le poids de  coques d'arachide introduit dans un  
tourteau, il suffit d e  peser les parcelles colorées qu'on a 
pu isoler d'une proportion fixe ( I O g r . )  d e  tourteau suspect, 
traite par la méthode que je viens d'indiquer, et de se baser s u r  
ce résullal, yui rri'ü été fourrii par urie série d'obser~vütioris réph- 
tées, que, dans la  coque d'arachide entière ou pulvérisée, les 
portions fibreuses qui résistent l'action de  l'hypochlorite reprk- 
sentent lin peii plus de  la moitié de son poids. 

Dosage des matières minérales. - - Les tourteaux de lin sont 
fréquernrneiil additionnés de sahle, de terre, d'ocre. Afin d'appré- 
cier la proportion de  ces matières insolubles, on peut traiter 2 gr. 
de tourteau pulvérisé par  le t6trachlorure de carbone, isoler le 
dépdt et le peser. 

Souvent aussi on additionne, ces produits de chlorure de  
sodium. Dans ce cas, il est necessaire de recourir a l'incinéra- 
tion et de  doser les chlorures contenus dans le liquide provenant 
des c e n d r ~ s  lixiviées à l 'eau distillée. bans  les bons tourteaux de 
lin que j'ai essayés, j'ai trouvé que le poids des cendres ne s'@loi- 
gne pas sensiblement de 6,s à 7 p .  100; 

Sor nue f~1sIfi~ntion de  la poudre de noix vomique, 

Par 31. A .  J L I L L ~ T .  

J'ai eu derriil.rciricrit l'occasion d'esainirier un 6c:himtillon de  
poiidre de rioix voiniquc, e t ,  5 i i i i L  gr:i~ide surprise, j'ai constaté 
que ce produit était mélé de grignori d'olives. J 'ai vo~ilu alors 
ine rendre compte si ce n'était qu'un cas isolé; mais, en btendant 
rncs rechm:lies, j 'ni acquis la certitude que la majorité (les 8/10) 
des poztdres de nobz vorniqz~e prélevées chez Ics droguistes et les 
plinriii:lr.icnj hluienl /ulsiFCes. 
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Aussi ai-je tenu 9. mettre en garde mes confrères contre une 

fdsification aussi grave. . 
IJne poudre de noix vomique est caractéris6e au microscope 

par les 61Cments suivants (Fig. 1) : 

Fig. 4 .  - Grossissainent 230 rliam. - Poudre de noix vomique. - C  et Cb, 
cellules de l'albumen ; P, poils bris& ; Pb, base de poil : Ps, sommet de 
poil ; S, sclerites. 

iD Une grande quantilé de fra.9rnents de poils P, dont la 
base Pb est très reconnaissable : celle-ci est, en effet, renflée en 
ampoule, légèrement allongée parfois A une extrémité, l'autre 
extrbmit6 montrant la naissance des cannelures du poil ; souvent 
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on y distingue des fentes longi!udinales ou transversales, disposées 
en ligne spiralie ; la cavité n'en est jamais  visible directement. 

Assez rarement, dans  Ics poudres trEs fines, on rencontre le 
sommet de ces poils Ps,  qui est énmussé, couvert d'épaississe- 
ments filamenteux repliés s u r  e u x - m h e s  à une extrémité, lég& 
rement tordus en corde sur  le reste du  poil et divergents au  point 
de fracture. 

2 0  Des cellules de l'albumen brisées Cb ou entiéres C. Leur  
forme est alors plus ou moins polygonale ; leurs parois sont  
nacrées et brillantes, tantôt minces, tantôt épaisses, suivant 
qu'elles appartiennent a u x  parties externes ou profondes de la 
graine; la lamelle d e  jonction est nette parfois, e t  la cavité assez 
régulière est partiellement remplie d'un contenu jaunittre, gru-  
meleux, albuminoïde, mélé B quelques gouttes d'huile. 
~ V P S  sclérites S, de forme légèrement étoilée, qui,  dans lit 

graine, sont plitcés sous Ics poils e t  sont forteiiient leinlis en  
brun ; leur cavité, très réduite, est peu distincte ; leurs parois 
sont épaisses et finement carialiculées ; Ics dimensions de  ces cel- 
lules rie tl6passeril pas 50 ,u. 

Les poudres falsifiées par  les grignoris d'olive sont bien t l i f fk-  
rentes (fig. 2 )  

On y rencont,re une grande ahondance de / & - e s  et de scliri!es 0 ,  
t m t b t  isolés, tantôt groupks, de  diinensions assez grandes (de 60 

150 F) ; leurs formes sont très varikes, et leurs paruis, épaisses 
et brillantes, présentent de  nombreux canalicules ; leur lumen est 
incolore et toujours Iris visible ; de r a r e s  vaisseaux spiralés et  
d6roulés V s'y trouvent mê16s. 

Aucun de ces éléments ne  peut.laisser place B u n  doute. 
Cerluins sclirites l6géremenf colorés O et les bases des poils h i -  

sis P b  sont aisément distingués p a r  la présence, s u r  ces der- 
nières, de  fentes disposées en  spirale, par la naissnnce de çanne- 
lures du poil, par I'absence de tout canalicule et de toute cavite 
dislincte. 

Quant a u x  sclérites normaux de la noix vomique S, leur cou- 
leur, leur forme et leur structure ne permettent pas de  les con- 
fondre. 

Ces caractères distinctifs peuvent étre complktés, a u  besoin, 
par les quelques r6nclions en usage ; la réaction d e  Pabst  k la 
diméthylparaph6nylh-dinmine est particiili8rernerit sensiMe. 
Cette rtaction a été effectuée de la façon suivante et a donne d e  
trés bons résultats : un  tube scellé d e  Ogr.50 de  dirriéthylpara- 
phénylène-diamine du  commerce est brisé B une extrémité et mis  
en contact pendant uri quar l  d'heure avec 100 cc. d'eau distillke 
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froide ;.on dépose dans un tube à essai une pincée de la poudre 
h examiner ; on ajoute 10 cc. du réactif ; on agite, et l'on chauffe 
légérernent au bain-marie & 30"endant 20 minutes. Dans ces 
conditions, la. poudre de noix vomique pure forme, au fond du 

Fig. 8. - Grossissement 250 diam. - Poud~e  de noix vomique falsifie 
par des grignons d'olive. - O. Iibros et scl6rites ; V. vaisseaux spiralés 
de grignons d'olive ; C. cellules de l'albumen ; P, poils bris& ; Pb, base 
de poil ; S, sclérites de la noix vomique. 

tube, un dépût gris-noir%tre ; les poudres frauduleuses conte- 
nant de petites quantités de grignon d'olive donnent un dépôt 
brun-rouge, surmonté d'une zone gris foncé plus ou moins nette- 
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ment tranchée ; ce dépôt est entièrement rouge lorsque la propor- 
tion de grigrion d'olive est  blevée. 

A l'examen rnicroscopiqiie, les sclérites et les fibres des gri- 
gnons d'olive se  montrent alors vivenient colorés en rouge car- 
niin ; quarit aux poils,et aux cellules de In noix vomique, ils sont 
légèrement trintés en jaune.  

lin joignant & ces ohserv:ltioris l'étude de la poudre en lumière 
poliirisk, on obsi:i~vc que Ics 6IEnients scl6rcux des grignons 
d'ulive sont brillants e t  Cc1:lirfis dans le chsmp obscur du micros- 
copp, t inJis qut: Ics sdéri tes  et les cellules dr: la noix vnrniqiie 
sont ~ioirs ou [rés soiiil>res. Ilans ces conditioris cependant, les 
frag.~nriils de poils sont foiteirient 6claii.k. 

1 , i . s  di ) s , i~ t , s  elTi:ctiii'+i sUr L I I I  de nies 6ch;intillons ont 6té trks 
conclii;int.; : 

Ccridres. . . . . . . . . . . . . 0,fjGO p. 100 
Lllcaloïdcs ( c I o s ~ ~ ~ P .  par  le procédé du Codex). 0,830 p. 100 

Soit un rnklangr, supérieur 2 50 p. 100 
Cette falsification n'est pas récente : des échantillons de pou- 

dre en r u a p s i n  depuis 7 ou 8 ans  la p rken ta ien t  trÈs nettcrrient. 
0ii:irit aux riîpures cornrnercinles, nuru ri des éc:huntillons exa- 

rninis ne contcri;iit de grignori d'olive ; inais il est fréqiierit d'y 
rencontrer iiiie forle proportion de rtîpurcs dc, Phytelephas nzacro- 
carpa (corozo ou ,ivoii-e vég6talj : cette f,ilsificalion fera d'ailleurs 
I'otijet d'une prochaine ktiide en collaborittion avec 11. le pi'ofes- 
seur Plarichon 

(7'ruunil fait  a u  LaLoratoire d e  maliére rnklicale de [Eccclk 
supérieure de pharmacie de Monipellier). 

RWUE DES PUBLICAT IO FS FRAlCÇ AISES 

Les di f ls t~~et i l  d a  lait. - JIH.  nolin: \S et TOUPIATh' 
(Cornples rendus de l'Acudérnie des sciences du 19 avril 1909). - 
On difrorencie le lait cru du  lnit cuit à l'aide de  réactions colorées 
obtenues en ajoutant au lait de la teinture de gaïac ou certains 
composés phCnoliqiir:s, colorat,ions a t t r ih i iks  A l'existence, d a n s  
le lai1 de  vache cru, d'un principe capable de provoquer des 
rhc t ions  oxydantes. On admet donc que ce lnit contient des 
catnlases, des peroxydascs, etc , qui sont détruites par  une  tein- 
pkrature de  80". Ces oxydases dkcnrripnsent l'eau oxygénée, met- 
tent I'oxygèrie à u n  étal rriol6culoire siisceptihle d'exercer u n e  
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act,ion irnin6diate s u r  les substances facilement oxydables, f.elles 
que le p ï a c o l  et In paraphénylhne-diarnine. 

MhI. Bordas et Touplain ont étudiéces réactions colorées, et ils 
ont  constaté que, pour se produire, l'intervention des diastases 
du lait n'est pas ntr.ilss;iire. 

Si l'on prend iin lait préal;iblernerit bouilli à 80°, lait dont  les 
diastases Sont détrui teset  qui ne  donne pas de  réaction colorée 
avcc la paraphénylEne-diamine en prfisencc de  l'eau o x y g h é e ,  et 
si I'on centrifuge ce lait, on  ohtient la crème & la partie siip6- 
rieure el un déphi. au  rond du  tube. En faisant agir le rrikirie r h c -  
tif su r  la crérne, on obtient la coloration caractéristiaue : le . , 

liquide décant6, donncunc  réaction négative; la réection est posi- 
t ive avec Ici rksidii tritiirk a.vec l 'eau. 

Les résultats sont les mkmes si le lait a été porté 2 une teinpé- 
rature plus élevée (1 00 et ISOo) .  

Si I'on extrait  In caséine d'un lait c ru ,  In parnphénylbne-dia- 
mine donne. en présence d e  l'eau oxygénée,un ahondant dkgage- 
ment  d'oxygène et une ~olori i t ion bleue trhs intense; en r6pill.ant 
I'exp6rience avec de la caséine triturée avec de I'eau et provmant 
d'un lait port6 L 80, 100 ou 420U, le rbsultat est I C  menle. 

Si l'on filtre s u r  une bougie d e  Uerkefeld du lait cru sous une 
pression de G kilos, le liquide filtré ne  donne pas la réaction; si 
l'on fait bouillir la caséine d'un lait cru avec ce liquide filtr8 sans 
la malaxcr. on n'obtient ni dCcomposition de  I'eau osygknke ni 
coloration bleue. 

Si I'on prend du  lait bouilli, additionnt préalciblernent diiréac- 
tif ,  si  I'on ajoute quelqiies fr;igrnerits d e  pierre ponce et si I'on 
porte le tout Ii une douce tcinpi:raturc, la réaction se produit (1 ) .  

De ces expériences, 3111. Bordas et Toiiplain concluent qii': 
c'est t a  caséine ou plutôt le caséinate de ch& qui  dkoinp&e 
I'eau oxygénée; si cette action ne se  produit pas dans le lait 
bouilli, c'est parce que In casiine soluble de 1)uclaux se précipite 
s u r  l a  caséine en suspension et forme une sorte d'enduit qui 
empêche la déconipositiori de I'ertu ony$née et, par  suite, la 
réaction colorée avec la paraphényléne-diamine. 

Podiîhntian do provéclé de BnigneiC pour le do- 
snge dc I'ncirle: oyanl~prlriqiie (IRIIR l ' e ~ u  de 11~11- 

rlrr-corinc. - MM. GtJEfiIN e t  GONK'I' (Journnl de phn~rnme 
et de chimie d u  l e i  m a r s  1909). - On a ahandoriné Ir: procédé de 
Buignet pour le  dosage de l'acide cyarihyrlrique ditns I'eau de 
laurier-cerisc parce qu'il est trEs difficile d'obtenir la coloration 
bleue qui  se  i la fin d i :  l a  r6action ; cette teintk Iileue est 
préc6dée d'une coloration rose, qui vire au mauve ; si I'on s'aide 

I I )  C'est là un moyen qui permet de déceler la prbsence de l'eau oxygb- 
née dans un lait chauffb, ce qu'on ne pouvait faire jusqu'ici. 
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en comparant la coloration obtenue à celle fournie p a r  l'addition 
d'une goutte de liqueur titrée de  sulfate de cuivre dans 200 cc. 
d'ammoniaque &endile, on ne réussit pas Ü. obtenir I'éçalitC: des 
teintes. 

ÏII1.I. Gurrin et Gonet ont conqtatii qu'on évite 1r.s nuances 
pertubatrices ci-dessus meritionnees lorsqu'on ajoute à la 
liqueur cyanhydrique ammoniacale une petite qunntitB de sulfite 
de sodium. 

Ayant trouvé le moyen d'obtenir une coloration finnle bleu- 
cPleste fr&s nette, JIM. Guérin et Gonet ont remnrqiié que la 
liqueur titrée dont Ruignct a donné la formule et  qu'on prkpare 
en dissolv;int 2 3 g r .  09 tic sulfa1.e de  cuivre pur  et cristallisé dans 
une qiinntitk d'eau suffisante poiir ohtenir  u n  litre de liqueur 
correspond B 7gr.49 d'acide cyanhydrique au lieu de  1 0 g r .  Ils 
ont donc modifié l n  formiile, et ils recommandent d'employer 
30gr.81 de  sulfate de cuivre poiir le rnkme voliiine de liqueur ; 
chaque dixierrie de cc. de  cette liqueur correspond L Z milligr.  
d'acide cy;inhydrique. 

Le mode opkratoire indiqué par  MM. Guérin et  Gonet consiste à 
prendre 2 k c .  d'eaii de lanrier-cerise dans u n  flacon dlErlen- 
meyer de 2 0 0 ~ ~ .  eriviron ; on ajoute 75 cc. d'eau, 1 0  cc. d'ammo- 
niaque et 20 gouttes d e  lessive de  soude ; on fait dissoutire dxns 
ce inr!lnrigc 0gr .50 de sulfite de sodium p u r  et s e c ;  on ajoute 
crisuite ln solution de sulfate de cuivre jusqu'à apparition 
d'une li:gère teinte hleue persistante ; on multiplie par le nombre 
dc, divisions de la burette, et I'on a ainsi,  en milligr , [ri. quan- 
tit,P. rl'acitle cyanhydriquc contenu dans iOOcc. d'eau d e  laurier- 
cerise. 

Ce procédf: se prc\te tri% hien au  titrage de toutes les solutions 
nqucuscs rloncidc cyanhydrique, mais il n'est pas  n6cessairt: 
d'njoiiter de lit Ir:ssire de soude R ces soliitions, cette iidtlition 
ayant  siiiiplernent pour but d e  prevenir la formation tl'liydro- 
henzninidc dans l'eau de laurier-cerise. 

Dnungi -  rir  In eomnmnr dnnr IPY s i r n p .  - hl. l iGGUET 
I A ~ i n n l ~ s  r lps  fulvif2cntionv de  mars  1909). - On sait que le dkcret 
du 28 juillet 1908 fiue B 20pr. par  litre In quantite rriiriima de 
gommequi  doit se trouver dans le sirop de goinrne. II est donc 
nécessaire de pouvoir efyectuer ce dosage. 

Parmi  les procédBs eiiiployés pour ce dosage, nous sigrialerons 
celui qu'a indiqué M. Meyer, de Nancy, e t  qui est  basé sur  la 
précipitation de  la gornme par  l'alcool. 

On o p h  de la nianikre suivante : 
5cc. de sirop sont additionriés de  2Occ. d'alcool à 99" ; suivant 

la teneur en gornme, on obtient, aprEs agitation : 
a) Un prkcipite abondant, floconneux (plus d c  m g r .  p a r  

litre) ; 
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b)  Un trouhle laiteux (15 à 2Og.  par  l i t re) ;  
c) Un liqiiide limpide (moins de 13gr. par  litre). 
Dans ce dernier cas, on ajoute dans  le tube à essai de 1 8 

5 goiittcs de solution de  sulfate de  cuivre B 20 p. 100 ; l'addition 
étant faite avec précaution, la gomme précipitée entoure d'un 
nuage blanc la strie bleue forrncie par  le sulfate de cuivre. 

La réaction est  sensible, meme a u  taux  de 3 L 5 g r  par  
litre. 

Cette méthode a l'avantage d'ètre l rés  rapide. Elle peut Etre 
utilisée pour faire un triage entre les sirops e t  permet de siipn- 
rer ,  p a r  exemple, ceux qui  renferment au  moins 2Og-r. de :,.ornine 
par  litre, niais elle rnanque de précision. 

L a  méthode que propose JI. hugiiet est une rnoilificntioii du 
procédé Iloiissin, basé s u r  la précipitation de  la goinrne au 
inoyen d u  perchlorure de fer Ce procédé, décrit dans  I'oiivrage 
de MM. Villizrs et Collin, est d'une app1ic;ition assez longue, c w  il 
cornport: quatre précipitations accompagnées de filtrations pkni- 
bles. qui  rendent In pratique de l'essai trhs 1;~borieuse. 

~ ' a u t e i i r  a sirripli fié cette méthode e n  rt.,diiisant It deux le norn- 
lire des pcécipitnlions et  en utilisant le vide pour la filtration du 
précipité gblatineux de gomme et d'oxyde do fer. 

ilfodeoperntoi~e : Slicc. de sirop sont vers& dans  un vcrre h picd 
de YOcc. avec quelques cc. d'eau de  rinçage, puis  arlditionriks 
d'environ Oar.50 de carbonate de chaux pillvkrisé et  d'un léser 
excès d u n e  solution de ~ e r c h i o r u r e  d e  fer neutre: 5cc. envirou 
de cette solution sont nécessaires ; on agite vivement pour faci- 
liter l a  formation di1 précipitt':, qu i  renfernie toute l a  gorriine k 
I'6tat de corribinaison avec le sel de fer ,  e t  on laisse reposer pen-  
dan t  une heure. 11 est indispensciblw, poiir qzre la pricipitntion soit 
complète, d opher en solution concrntrée, nculre ou a, peine acidr, et de 
prépaver 1 ( ~  solution du sel ferrique au morneut de s'en senii- (1). 

Ou verse le liquide surriage;mt, qui  doit &Ire très Iégbreiiierit 
coloré en jaune, et le précipité dans  u n  entonnoir conique en 
verre, monté s u r  une  fiole relike à la trorripe à vide ; un disque 
en porrdnine perfore, rer.oiiverl entièreirient par  un  petit rond 
de flarielle rriouillk et  bien adhérerit, sert de surface filtrante ; on 
f a i t  fonct,ionnrr la t rompe,  avec rnodiiration au  début, puis ion 
augmente progr(:ssiveinent le vide pour Ic donnr r  cornpli.teinriit 
lorsque tout le précipitR est sur  le filtre; on laisse aiors L i i w  la 
tronipe jusqu'; ce que 1'4goutt;ye du  niagrria soit lerrnirié. 

Dans ces conditions, In filtrnliori sleiTectiie en I s  h 20 miniit,es, 
et le liquide filtrt': est parfaitemerit limpide. II peut être recueilli 

(il On pri'pare cc, réactif de la facon suivante : 10cc. dc perchloror,: de  
fer 450 Hauiri6 sont additioririks de 10cc. d'eau distillee et de carbonate 
de chaux en poudrr ,qu 'on ajoute pa r  petites portions tarit qu ' i l  se produit 
une efrervesüenüo, aprbs quoi ou en ajoute encore une pincec. puis on 
laisse reposer;  on dbcaute la parlie liiilpiile, qui seule est utiliske. 
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et utilise pour le dosage de  la destrine, si le sirop analysé est à 
hase de sirop cristal. 

On dissout ensuite le prkcipité dans le moins possible d'eau 
distillke bouillante, additionnée d 'un  cinquième d'RC1 pur ,  con- 
tenue dans une fiole-pissette. Le volume total du liquide, y corn- 
pris l'eau de rinçage d e  la flanelle fi1tr;inte et de l'entannoir, ne 
doit pas dbpasser 25 à 30cc. 

La solution qui renferme la gomme déhnrrassée de la presque 
totalitd du  sucre. est versée dans  un se r re  il pied de 500cc.. puis 
additionnée de 12 k 15 fois son volume d'alcool k SB0;  nu l iout  
de quelques instants, la gomme se précipite eri légers flocons 
lil;ines, qiii se rnsseiriblerit B la partie inférieure; afin d'ohtenir 
un précipité d'un lavage fi~cile, il est ndeessaire d'employer u n  
grand excès d'alcool e t  d'amorcer la p163pitat ion en agi tant  érier- 
giquement avec u n  agitateur. 

On laisse alors reposer pendant deux  heures, puis on jette le 
liquide et ensuite le précipité s u r  un  filtre taré ; on lave deux on 
trois fois k l'alcool 950, afin d ' h l i r n i n ~  les dernièrcs portions d e  
sel ferrique; on dessache le filtre et sori contenu pendant deux heu- 
res Ii 100-1050, puis on le pEse. Le poids trouvé, multiplié par  40, 
donne la quantité de gomme anli!jrlre contcniie dans un litre du 
sirop analysé. 

Pour ohteriir la quantil6 de  gomrne non déshydratée existant 
dans  le produit, il faut tenir compte d e  la perte de poids que 
subit la gomme l'étuve (15 p .  200). Il suffira donc de multi- 
p l i e r  le poids trouvé précédemment par  1.176, facteur corres- 
pondant à cette perte d e  poids, pour avoir la teneur exacte 
du produit  en gomme. 

ha r6nction d'Ualplicu pour ln e~r~eiérlsntlon de 
I'liuilc clc coton. - M. WONNI<S, chimiste a u  laboratoire 
de Reims (Juuixul de pharmacie et de chimie du  16 avril  1909). - 

M .  ~ a r n i è r  a d'apporter (1) au procédé proPosi  par  
hI. IIalphen pour la caractérisation colorée de l'huile de coton 
une  modification qui ne paraît  pas heureuse k BI. Ronnet et qu i  
peut i riduire l'expert en erreur  lorsque la propurtion d'huile de 
coton est faible (5 p .  100 p a r  exemple). Pour  le prouver, M.  Ilon- 
nct a pris trois huiles d'millette, adtiitionnke de  5 p .  100 d'huile 
de coton dkmnrgarinke; il les a traitées par  leproc6dh indiqiib par  
M .  Garnier, q u i  consiste 2 chaufPer pendant une heure a u  bain- 
marie dans  un  tube surmont6 d'un réfrigérant ascendant; au 
bout de cc temps, une  seule de  ces trois huiles a donné une très 
IégEre coloration orangC, et les deux autres étaient jaunes. 

M .  Ronnet, qu i  se co~iforirie a u x  indications de M. Halphen 

1. Voir Annales de c~~imieanalyt ique,  1909, p. 209. 
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polir la recherche de l'huile de coton dans les huiles comestibles, 
a tou,jours ohlenu des résultats satisfaisiinta ; il prend Scc. de 
l 'huile 3 essayer, qu'il verse dans u n  tube avec 2cc. d'alcool 
amglique et 2 cc. de  sulfure de carbone conterinnt i p. 200 de 
soufre en dissolution ; il ctiaufle pendant une heure dans un 
bain d'eau salée A niveau constant rnainlenu eri pleine ébulli- 
t ion;  au bout de ce temps. il ajoute de nouveau I cc. de sul- 
fure de carbone soufré, et i l  chaufTe encore pendant 30 h 40 mi- 
nutes. 

En opérant ainsi avec les trois huiles tiaitéss d'aprks le pro-  
'&dé de Il. Garnier, BI. Ronnet a obtenu, au bout de 211 ininutes 
de  chauii'c. une  coloration rose très sensible. qui s'cst accentuée 
au bout d 'une  heure. 

Des huiles ne contenarit que 2.  p. 100 d'huiledecotonrlorinent, 
decette façon, une coloration rose-orangii très net te .  

Lorsqu'un essai, effectué d'après l a  technique de M .  Honnet, a 
donné unecoloration orangé ou rouge, on peut ha lue t -  de la nia- 
nière suivante la proportion d'huile de  coton contenue dans 
l'huile essayée: on prépare, avec une huile pure aussi serrililable 
que possible à celle mise en expéricrice, un  type contenant A peu 
prés la rnériie proportion d'huile de coton que l 'huile h analyser, 
ce que le  premier essai indique facilement h un chimiste expéri- 
riienté ; on fait alors réagir le  réactif d'JIalphen sur  ce type et 
s u r  l'huile ; la coinparaisori des colorations permet d'évaluer la 
proportion d'huile de coton. 

REVUE DES PUBLIGATIONS ETRANGERES 

Dosage ludoruétrique de l'acide .r.~oadique, dc 
l'acide ehromique et du fer daus un méluoge de aes 
troiri eompoe~s. - hl. C .  EDGAR (Zel ts .  f a n o ~ g .  Chemie, 
1909, p. 380). - A 35cc. d'une solution de vanadate de soude, 
de  hichroriiate de potasse et de chInriire ferrique, on ajoute 1 B 
Sgr.  de broiriure de  potassiurri e t  23cc. d 'HU concentré, e t  1'011 
réduit le mélange à 25cc. p a r  distillation clans un  courant d 'hy-  
drogène. Le brome dkgagé est absorbé dans une solution alcaline 
d'iud ure de  potassium, qu'on refroidit ; on acidifie, et l'on titre 
au  moyen d e  l'hyposulfite de soude N/10. Le ckiiRre obtenu cor- 
respond à la réduction de V W  e n  W O C ,  et de Cr03 en CrxOS, le fer 
restant inat taqué;  le résidu de  la distillation est mEI;irigé avec 
2 s r .  d'iodure de potassium, 10 cc. d'flC1 concentré et 3 a 5 cc. 
d'acide phospliorique s i rupeux;  on continue In distillation jus- 
qii'h ce q u e  le rCsidu soit rétluil B 10cc. environ. L'iode iiiis cil 
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liberté correspond 5 l a  réduction de  YYY e n  V203 et d e  FesG\n 
Fe0 . 

Dans 25 autres cc. de la soluliori pririiitive, or1 dose l'acide 
chromique seul,  e n  acidulant avec SO4II" ajoutant 3cc.  d'acide 
phosphorique sirupeux e t  un  excès d'acide arsénieux N j l O  ; a u  
bout de 15 à 20 niinutes, on rend le rnélange alcalin par  iidtlition 
de bicarbonate de soude, et l'on ajoute un  exces d'iode h/lO ; a u  
bout de 30 minutes à 1 heure,  i'excés d'iode est dosé p a r  l'acide 
arsénieux, en ajoutant de  l'amidon corrime indicateur. Il'aprks 
les trois valeurs obtenues, on peut calculer les quantités d'acide 
vanadique, d'acide chrornique-et de fe r ;  l'erreur-est inférieure à 
quelques dixièmes de rnilligr. pour  O gr .06 à 0gr .20  de subs-  
tance. Les distillations peuvent se faire convenableinerit dans un  
vase cylindi,ique incliné, se  composant d'une pipette de  100 cc. ,  
dont les deux tiges ont ét6 recourbées ; la plus  basse est soudée 
5 un  petit entonrioir à robinet, qui  peut 6tre relié avec u n  appa- 
reil à hydrogène; la tige supéricure est d'abord soufiMe en une  
petite houle pour retenir les-projections, puis  recourbée vers le 
bas, de  manibre & plonger dans  le liquide absorbant.  

K. B. 

Sur le dosage d a  soufre dnns le charl~on e t  dans le  
coke. - M. HOLLICER (Zeils. f. angew. Chentie, 1909, p. 436). 
- Cette btude fait partie d 'une t h k e  présentée à Zurich en 2'308. 
Nous la r ~ s u i r i e r o ~ i s  aussi succinctement que possible. 

Dans les chartions fossiles, il existe du souf re  B l'état minSral 
(sulfates, e t  principalenlent pyrite et marcassite) et l 'état organi- 
que, faisant partie de la constitution mérne d u  chwbon.  Dans le 
coke, il y a également du  soufre sous ces deux Gats. 

Aupoint de uueprntique, on s'intéresse surtout ii la teneur en 
soufre cornbustibléct e n  soufre total. 

Les n16thodes de dosage du soufre total par voie humide ont clté 
reconnues inexactes ; c'est la méthode p a r  voie sèche deEschka q u i  
reste ia plus eiiipioyce. Ll'autres procédés sont basés s u r  l'attaque 
du chiirhon par  fusion oxydarite (Crossley, Antony e t  Lucchesi, 
Reitliriger, Neilson, v. Konek, Pellet), niais ils ont pour iaconv6- 
nient de rendre solubles la silice et le fer, qui  génerit plus tard la 
précipitation du  sulfate de  baryte. 

On a eu recours aussi à la conibustion dans  la bombe calori- 
métrique iiu rrioyeri d u  peroxyde d e  sodium et de l'oxyde de 
cobalt (Brunck). 

L'auteur a étudié, (a) pour le dosage du soufre total, les  pro- 
cédés Esctikit et Rrunck, les inclthodes a u  peroxyde de  sodium e t  
de la boriibe caloririiktrique ; (b) pour  le dosage d u  soufre coin- 
bustible, les métliodes de Sauer, Ilennstedt e t  Pfeiffer. 

Le dosage du soufre aboutissant toujours à une détermination 
de SO'II', l 'auteur a cherché à ahrkger les opérittions e n  utilisant 
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les procédés titrimétriques de dosage de  S06112. Les procédts 
voluinétriques les plus convenables sont celui h la benzidine et 
celui au  chromate de  baryum 

La iiiéthode à la benzidine, telle qu'elle a 6té perfectionnée par 
Friedheirri et hrydeager (1) est exacte; toutefois, dans le cas où 
l'on a employé du  brorne comme oxydant ,  la solution contient de 
l'acide bromhydrique, e t  l'on obtient des résultats faibles. 

La méthode au chrorriate de baryum repose s u r  la prkcipitation 
2 I'éliullit.ion d'une solution de sulfate alcalin à peu près neutre 
p a r  une soliitiori acidede chromate de haryuin. SWI12 se précipite 
h l'ktat de S0413a, et il reste une quantité Bquivalente de chromate 
alciilin en s,ilution. Si I'on préc1pit.c par  neutralisation l'excès de  
chrorriate de baryum, on peut, a p r h  filtration, titrer le chromate 
alcalin avec une liqueur d'hyposulfite de  soude, après addition 
d'iodure de  potassium et d'liC1. L'auteur a adopté, après essais, 
In modification de Bruhns (2), qui  consiste à préparer le 
réactif chrornique a u  mornent de  l'emploi ; on pré.p;ire une émul- 
sion de  chrorriate de baryum en précipitant H l'ébullition 19 gr. 44 
d e  KgCr04p:ir 24gr.44 de BaCIz dissous d a n s  300cc. d'eau; on 
laisse déposer, e t ,  aprés  deux ou trois lavages B I'eiiu chiiude, on 
ohtient d u  chromate de  baryum exempt de  chrorrinte alcalin et 
deBaCl2 ; ce précipité est dilué h 500cc.,  d e  sorte que 1 cc. repré- 
sente Ogr.05 de chromate de baryum. Pour  les charbons corite- 
niint moins de 3p.  200 de  soufre, il faut 5cc. de cette Eriiulsion 
pour la précipitation; on dilue cette quantité dans 50 i 100 cc. 
d'eau ; on ajoute I cc. d'lTC1 concentré, et I'on verse daris la solu- 
tion bouillante des sulfates k précipiter ; on fait bouillir pendant 
quelques rriiriules; on prkcipite p a r  Azt13 I'excés de chromiite de 
h r y u r n  ; on chasse 1'ammoni;ique p a r  bliullition; on filtre k 
chaud,  e t  on lave avec un  peu d 'eau chaude.  

La précipitation du  BnCr04 par  l'ammoniaque est plus corii- 
mode qu'avec CuCO" toutefois les filtrations sont plus difIiciles; 
on tourne celte dificulté en ajoutant.  avan t  la précipitation, 1 
2gouLtes de Fe%CIG NjlO; le précipité se dépose alors tr8s bien, et 
I'on filtre rapidement (filtres Schleicher e t  Schüll, no 591). 

Le filtra'urn, recueilli dans une fiole d9Erlenrneyer de 800cc. h 
f~ouchon rodé, est refroidi, additionné d e  20cc. de solution d'iodure 
depotassiuin A 10 p. 100, amenéà  environ 500cc. e t ,  après un repos 
d'une demi-heure, ti tré avec l'hyposulfite K j l O .  Si l'on dkpasse, 
on peut revenir avec la liqiieur d'iode Nj20. 1 cc. de N a z S 9 0 V / i 0  
= l inilligr 07 de  soufre. 

A .  DOSAGE DU S O U F R E  TOTAL.  - i0  Ida m é h d e  Bschkn est la 
plus employhe. Certains ont craint que, dans  le cas de charbons 
riches en soufre, tout celui-ci ne fût point absorbé par  le mélai15e 

( 1 )  Z d s .  f .  angew. Chemie, 1907, t. XX, p .  9 
(2) Zpi/s f analyt .  Chemie,  1906, 11 573 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et qu'une part iene f û t  ainsi perdue. Ilundeshagen a recommandé 
dc remplacer NazCOs par  KzCOs, qu i  présente, s u r  le  carbonate 
de soude, l'avantage de retenir encore de  l'eau A tinnt.e tempéra- 
ture et d'absorber ainsi plus  6nergiquerrieril 11%. L'auteur a 
constt~tk que cette modification est inutile lorsqu'on a la précau- 
tion de conduire le chaufrage régulièrement. 

Ides sels de  potnssiiim et dc sorliiim en solution ne gbnent pas 
la précipitation de SOiRa. Le procédé Eschka peut 6Lre simplifié 
en employant COa pour chasser le brome en excès à. l'ébullition 
et t i t r an tmsui te  ~0 '~"pnr  le procedé a u  chromate d e  baryum;  
les résultats concordant akisoliirnant avec les pesées dn SOq3a. 

2 0  Le second procédé étudik, celui de Suuer, eut plus spéciale- 
ment destiné au-dosage d u  soufre combustible, mais il sert égale- 
ment a u  dosage du  soufre total en dosant le soufre restant dans  
les cendres. 0" brûle le cliarhon dans  un  courant d'oxygjène ; les 
produits de la combustion sont recueillis rlaris des solutions oxy- 
dantes Dour transformer en SO'l19 tout; le soufre volatilisé. La 
méthode est simple pour le coke et les anthracites, mais, dans  le 
cas de charbons riches en produits volatils, il faut avoir recours 
2 des appareils con ip l iqu6~ pour en assurer la cornbustiori par- 
faite. 

L'auteur a perfectionné la méthode en faisant la combustion 
dans un  tube en verre d'léna t rés  peu fusible, long de 55cenlirn. 
e t  portant à 5ceritim. d'une extré~riité uri rétrécissement de 3 A 
3 centim. de  longueur s u r  u n  diamhtre de  5 L 7 millim. ; cette 
partie r é t r k i e  reçoit des spirales en fil d e  platine de O rnillim. 1, 
qui, chauffées spécialement, forment k h s t a n c e  de  contact et 
assurerit la corribustion complète des produits volatilisés. L'ab- 
sorption de SOe se fait dans deux tubes de Péligot garnis  d'eau 
oxyaénée à I p. 100 ou d'eau bromée. 

L'eau oxyaénée ne gêne pas le  dosage A l'état de SO'Ba ; on 
peut, d'ailleurs, la décomposer par  ébullition en milieu alcalin. 

Le tube doit étre bien lavé, afin de recueillir les traces d'anhy- 
dride qui  s'y déposent. 

On dose le  soufre dans les cendres en le fondant avec du  car- 
honate de  soude, dissolvant dans l'eau, oxydant p a r  le liroine, 
séparant SiOZ et  Fe203 comme d'habitude et précipitant finale- 
rilent par  UaCl2 ; ce processus est long, mais  c'est le plus certain. 

L'auteiir a constaté que le soufre total, dosi: p a r  ce prockdé 
(soufre hrîiié -k soufre des ceridies), est généraiernenl plus élevé 
que celui indiqué par  les rriéthodes Eschka et  Ilundeshagen. 

3 0  Le procédé Brunck est bas6 sur  la combustion du  charbon 
mélnngC: d'oxyde de cobalt et de  carbonate de  soude dans-un coii- 
rant d'oxygène. Après combustion, on dissout le r6sidu k l 'aide 
d'IICl ; on  sépare la silice ; on filtre e t  l'on précipite SObHS dans 
la solution. On peut s'assurer que les gaz de la combustion n'en- 
traînent pas  SOQn les faisant barboler dans une solution oxy- 
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dante. Dans le cas de charbons riches e n  produits volatils, il 
convient d'employer le tube à catalyseur, comme pour le procédé 
Sauer. I gr. d e  charbon est brillé avec 2 3 r .  de rriélange Rriinck. 
Le cobalt ne gêne pas l a  précipitation de SOARa, mais, si l'on 
constate que celui-ci a s u r  le filtre une  teinte brunâtre, ce qui 
est due à des sels basiques de Co, il suffit d'ajouter u n  peu d'RCI 
à l'eau de lavage pour avoir  un sulfate bien blanc. 

Les chil'fres fournis p a r  ce procédé sont d'accord avec ceux des 
procédés précédents; il est plus rapide, mais on  ne peut malheu- 
reusement pas I 'appliquerpour doser S O A H ~ o l ~ ~ i n é t r i q u e m e n t  en 
présence d e  Co. 

4" Le prucddb au perozyde de sod7um a éti! t rès  recommandé, 
mais la solution finale d a n s  laquelle on  doit précipiter SO'Ba est 
si riche en sels que le dosage n'est plus exact.  Les 13gr .  de 
peroxyde employés donnent 28gr. de NaCl, qui ,  dilués à 400 ou 
500cc. limite e x t r h e ,  fournissent encore une solution à 4 , s ~ .  100 
de NaCl, qui ne convient pas pour  une  précipitation correcte de 
SO'Ba . 

P a r  contre, on peut, en corribiriant ce prockdé avec le titrage 
au chromale, obtenir u n e  méthode t rès  rapide, qu i  permet d'oh- 
tenir des résultats ayant  une exactitude suffisante. En raison du 
volume important de  précipits que  donne l 'ammoniaque, il con- 
vient de prendre une partie aliquote, afin d'éviter la filtration et 
le lavage, qu'il est difficile d'effectuer parfaitement. 

Il faut observer, à. propos de  cette méthode, qu 'un mélange de 
peroxyde de sodium et de charbon gras constitue une substance 
explosire dangereuse, surtout en présence de  l'eau. 

5 0  Dosage pur la bombe. - Ce procédé don ne généralement des 
résultats exacts, mais, dans certains cas, pour  des combustibles 
riches en soufre et de faible pouvoir calorifique. on peut avoir, à 
l 'ouverture de  la bombe, des  pertes d.: SU9; il est alors indispen- 
sable de charger ,  avec la prise d'essai, de In paraffine ou de la 
naphtaline, afin d'élever l a  température de  corribustion. 

Lorsque les charbons contiennent beaucoup de cendres, un 
peu de soufre y est retenu, ce qui lient aussi à l a  faible ternpéra- 
ture  de combustion. 

La solution obtenue par  le lavage de In honihe convient hien 
pour  les titrages au chromate ou à l a  benzidine. 

D a n s  le cas de cornbustibles normaux,  c'est la méthode à la 
bombe qu i  fournit le pllis rapidement des résultats exacts, en 
employant le titrage pour déterminer SOYI1. 

B. DOSAGE D U  SOUFRE COMBUSTIBLE. - i 0  Milhodes de Sauer el 
Ilennstedt. - Le dosage du  soufrc cornbustiblc, d'aprés Sauer, 
es t  rendu plus rapide si l'on emploie un procédé de titrage pour 
doser SOCH" mais ,contrairenient S ce qu 'a  propos6 Fischer, or1 
n e  peut se contenter de titrer p a r  acidirriétrie l a  quantite d'alcali 
non sature dans les fioles d'absorption ; dans ce cas, il faut évi- 
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demmenb employer l'eau oxygénée comme oxydant, mais  le  
dosage est faussé p a r  les petites quantités d'AzO"1 et  d'AzII3 
qui se forment pendant la combustion. P a r  contre, on peut em- 
ployer le titrage par  le chromate ou k In benzidine s i  l'on utilise 
l'eau oxygknAe comme oxydant ; il suffit d 'en détruire ensuite 
l'excès. 

Si l'on oxyde p a r  le brome, le titrage par  la benzidine ne con- 
vient plus. 

Dennstedt a voulu combiner le dosage du soufre combustible 
avec l'opération de  l'analyse élémentaire. 

berrière la substance de  contact, il absorbe le composé du sou- 
fre par  l'oxyde puce d e  plomb placé dans urie nacelle e t  chauffé 
& 320. environ ; on reprend l'oxyde de plomb pour y doser le 
soufre par digestion dans  le carbonate de soude. Cette méthodepré- 
sente un  inconvénient consistant en ce qu'on ne peut employer 
que ,Ogr.3 a u  plus d e  charhon pour l'analyse ; il faut  donc 
r h n i r  le peroxyde provenant de deux cornhiist.ions pour que la 
prise d'essai soit suflisante; pour  les charbons contenant moins 
de 2p.100 d e  soufre, il vaut  mieux ne  pas utiliser la méthode 
Uennstedt e t  faire séparernent les deux dosages. 

20 Méthode d e  Pfei.fer. - PfeilTer a appliquE l'idée de IIempel 
consistant à brûler le combustible dans u n  grand rkeipient en 
verre rempli d'oxygkne; la combustion est ccmmrncée p a r  u n  
allumage électrique ou par  une petite mèche d'amadou ; on 
opère dans u n  flacon de  hui t  litres ; on place le charbon sur  une 
nacelle d'amiante oii de  platine. Le flacon est garni  d'une solu- 
tion de carbonate de  soude et de peroxyde de  sodium. 

Pour des charbons normaux,  ce procédé donne des résultats 
coricortlarit avec ceux du procédé Sauer .  Pour  des échautillons 
riches en soufre, il y a des Ecarts sensibles, dus  à l'irrégularité 
de la combustion. 

D'ailleiirs, on ne  peut pas  exiger d'une f q o n  grinérale u n e  
concordance aussi absolue pour les dosages du  soufre combustible 
q u e  pour les dosages d u  soufre total ; les conditions de  la  com- 
bustion ont une grande influence s u r  l a  fixation du  soufre dans 
les cendres. Au point de  vue  pratique, on ne  peut pas en déduire 
d'indications prricises s u r  la portion de soufre qui sera entraînée 
dans la distillation en vase clos ; d'autre part, certains auteurs se 
contentent, pour établir le soufre vol;ttilisable, de  doser le soufre 
restant dans les cendres de l i i  combustion industrielle et de  le 
retrancher du  soufre total. 

Dans tous les cas, le dosage d u  soufre combustible est indis- 
pensable pour  établir exacteinent les .résultats de  l'analyse élé- 
mentaire. 

L'auteur conclut finalement à l'adoption de  la  méthode Rrunck 
pour le dosage d u  soufre total dans les charbons et dans les 
cokes, e t  de celle de  Sauer  pour le dosage du  soufre volatilisable. 

E .  S. 
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nosa& de l'eoitlité d a n a  les terrem. - M .  II. S ~ ~ C H -  
TING (Chern. Zeit.  R e p . ,  1909, p.  114) .  - La méthode de 
Tacke pour le dosage de  l'acidité dans les terres présente cet 
inconvénient que, aussitbt que le contact a lieu entre le carbo- 
nate  de chaux  et  l a  terre, les substances organiques sont décorn- 
posées avec mise e n  liberté de CO2. Lcs essais de  l'auteur pour 
améliorer cette niéthode on t  montré que les alcalis caustiques et 
leurs  carbonates provoquent une dBcornposition rapide des subs- 
tances organiques. Ils exercent probablement u n e  action hydra- 
tante  sur  les corps neutres, tels que  les anhydrides d'acides ou lac- 
tones, et formant avec euxdes sels, tandis que C O q e s  carbonates 
est m i s  en liberté. Il est donc nCcessaire d'employer la méthode 
a u  carbonate de chaux.  Dans des expériences ulthrieures, on a 
t rouvé que, &prés traitement de la  terre p a r  le carbonate de  chaux 
pendant  3 heures dans u n  courant d'hydrogbne, comme dans la 
rriéthode de Tacke, un I6ger dégagerrierit d'hydrogène continuait 
encore pendant .longtemps. Ce fait  a 6th at t r ibué li la décomposi- 
tion dcs matières organiques et  non S l'action des inicroorga- 
nismes.  N. B. 

Aet ion  de l m  clialeur a u r  l e s  ctrnctumten pliysiqacm 
de  I ' l i n i l c  de coton. - MM. E. FULMER et S.-C. BI.ID;CHES- 
TER (Pharmcrceutis~he Centralhalle, 1909, p. 76). - Les auteurs 
ont const,até que la chaleur ne modifie pas  les constantes physi- 
ques de  I'tiuile de coton, sauf en ce qui  concerne les acides gras  
libres, mBmelorsqu'on la prolonge jusqu'à ce que l'huile nerkduise 
plus  le  nitrate d'argent et ne  donne plus l a  réaction d'flalphen. 

Sur I ca  m é t h o d e s  tl'examcn d o  vinaigre. - 
M M .  J . UItODE et W. LANGE (Arbeit. Kaiserl. Gesundhpitsamte, 
1909, p. i). - 1,'acide acétique d a n s  le vinaigre peut être dosé 
exactement en se servant de  la phénol phtaléine comme indicateur, 
aprfis une  dilution suff isante  de la-prise d'essai. Les r6sultats 
obtenus sans  dilution, par  touches s u r  le papier de  tournesol, ont 
été trouvés inférieurs de I p. 100 environ, exprimés e n  solution 
alcaline N/'.. 3lP.rrie dans le cas d e  vinaigre fortement coloré, 
l'addition d'une trace d'acide minéral peu t  être décelée par  le 
papier a u  méthyl-orange. 

Pour le  dosage d e  la glycérine, la rnélliode Zeisel e t  L'auto à 
l ' iodure (1), pratiquée d e  la méme façon que p o u r  le vin sur le 
résidu de  l'évaporation, a donné des résultats trks satisfai- 
sants.  lie dosage d u  résidu t,ntnl d a n s  le vinaigre montre qu'une 
certaine proportion d'acide acétique est reteriue par  le résidu 
et  que, pour obtenir des résultats exacts, cet acide doit être 

(1) Voir Annales de chtmie analytique, 1903, p. 35 at 309. 
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titrd. Ainsi, dans un  vinaigrc de vin commercial, le sesidu était 
de 0,79 p. 100 et contenait 0,2 p. 200 d'acide acktique. Si la 
capsule était agitEe coritiriuellerrienl pendant l'évaporation, le 
résidu du méme vinaigre était de 0,64 p. 100 et contenait 0,08 p. 
100 d'acide acétique. 

Pour le dosage .de l'acide oxalique, la meilleure méthode con- 
siste & neutraliser le vinaigre et B précipiter l'acide oxalique B 
l'état d'oxalate de chaux, qui, apr6s purification par des repré- 
cipitations en présence d'un excés de  calcium, est finalement 
titré par le permanganate de potasse. 

La recherche des métaux lourds (plomb, cuivre, Btain, zinc) 
est difficile lorsque le vinaigre cst fortement coloré. La méthode 
suivante est recommandée : on ajoute 1 cc. dlH(:l concentr6 B 
I O  cc. de vinaigre porté B l'ébullition, e l  le liquide est addi- 
tionné peu 3. peu de chlorate de potasse (Ogr.10 ti Ogr.13) jusqu'& 
coloration jaune pAle, après quoi on fait bouillir pendant une 
minute; on traite parl'acétate de soude (afin dechasser IICl libre), 
et l'on fait passer un courant d'H'S. De cette manière, il est possi- 
hlede déceler 16 milligr. de plomb, 21 millig. de cuivre ou de zinc 
et 30 millig. d'étain dans un litre de  vinaigre de vin. 

L'acide salicylique peut étre dos6 en ajoutant quelques gouttes 
de SObH2 à I'écl~anlillon et agilant avec un égal volume d'élher. 
L'extrait éthéré est lavé deux fois avec de l'eau contenant SO"IB, 
puis mélangé avec un  peu d'eau et évaporé au  bain-marie. L'acide 
salicylique est dosé colorimétriqiiement dans le résidu. 

L'acide benzoïque se trouve rapidement par  la  méthode de 
Leach. Le  résidu de l'extrait éthBré du vinaigre est chaun'é 
au-dessus d'une petite flamme sur un verre de  montre couvert 
par un autre verre, un diaphragme de papier filtre étant 
interposé entre les deux verres ; l'acide benzoïque passe k t r i -  
vers le papier et  se sublime sur  le verre supérieur, tandis que 
les impuretés volatilcs sont retenues sur le papier. Les cristaux 
peuvent étre reconnus par leur forme et  par leur &action en 
présence du chlorure ferrique. I millig. d'acide benzoïque peut 
ainsi être décelé avec certitude dans 100 cc. de vinaigre de vin, 
mais pas avec ccrtitude dans le vinaigre de  malt. 

N. B. 

Rceherc l ie  d e  l'keoroe de  Yoh lmbl  i l a u s  l er  pré- 
parations ine5dicnmenlensen. - M. C .  GRIEBEL (Zeitr 
Uttters, Nahr. und Genussm., 1'309, p. 74).-La présence del'écorce 
de Yohimbi (Corynanthe Yohiinhe di1 Cameroun) peut dtre décelhe 
dans les rriédicarrierits au moyeri du rriiçruscope et  des essais chi- 
miques. Microscopiqueinent, l'écorce est caract6risée par la pré- 
sence de larges fibres d'&corces, exemptes de porcs et de cellules 
sclCrenchymateuses. 11 y a des cellules comprimées, poreuses, 
gdnéralement exemptes de pigment. Les celiules parençhyrna- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



teuses on€ d e s  parois brunes ; elles sont presque exemptes l'am;- 
don, mais montrent des niasses d e  particules rouge-brun.. Les 
essais chimiques portent s u r  les réactions colorées données par 
la yohimbine, qui est l 'un des alcaloïdes que  contient l'écorce. Cct 
alcaloïde peut étre obtenu par  extraction à l 'éther d'une solutioii 
alcaline du médicament. Les autres alcaloi'des sont  aussi extraits, 
rnais leur présence n'influence pas les réactions. Les essais sont 
-faits s u r  le résidu obtenu en évaporant la solution éthhrée. La 
yohimbine, traitée par  S0511%oncentré, ne  donne pas de colora- 
tion, mais s i  l'on ajoute u n  petit cristal de bichromate dc potasse, 
i.1 s e  produit. une raie  bordée de  bleu-violach. Cette coloration 
vire au  gris-bleu, puis a u  brun-verdâtre. 

Az03H concentré donne une  coloration jaune intense, Avec le 
réactif d'Edrriann, on obtient une coloration gris-bleu sombre, qui 
s e  change en vert-,jaunâtre; le  réactif de Fr6hde donne u n  colora- 
tion gris-bleu, qui vire presque aussitbt a u  bleu fonc6, puis au 
.vert. 

Le réactif de Mandelin (1 partie de  vanadate d'ammoniaque 
pour 200 parties de SO%2) produit  u n e  coloration bleu foncé, 
tandis que le réactif lui-méine devient orangé et  finalement 
rouge. N. B. 

. Dosage de I'CRR ~ R I I S  les liolutioms de ~mpocrCnol. 
- M. W. SPALTEHOLZ (Chem. Zeit., 4 900, p. 281) - Les solu- 
tions de sapocrésol ne  contenant pas plus de  13 p. 100 d'eau et 
environ 61 p. 100 ou moins de  crésol sont miscibles en toutes pro- 
portions avec l'acide acétique cristallisable, e t  l'on obtient Une 
solution limpide. 

Si le sapoc~ésol  contient une proportion d3e.au plus élevée, l'addi- 
tion d'acide acétique, faite goutte à goutte, produit un  trouble qui 
disparaît  seulement par  addition d'un e x c k  d'acide. T k  irir?me, le 
titrage du savon avec l'acide acétique à 50 p. 100 donne l'évalua- 
tion de  la quantité d'eau présente, si l'on compare la quantité 
d'acide nécessaire pour donner  un  trouble avec 1'6chantillon à 
examiner, avec celle qu'il faut  employer dans  le  cas  de savons 
d'une teneur en eau connue. N. B. 

Caase d o  i*oo,ois~einent du phénol. - M .  GIRBS 
(Apothelier Zeit., 1909, p. 163). - On sait qu'au bout d'un cer- 
tain temps le phenol 4 cnloke en rouge ; c&e colnration a été 
attribuée à une oxydation se  produisunt sous l'influence de 
l'humidité, de  I ' o x y g h e  et d e  l a  lumière. D'après l'auteur, cette 
coloration est due il la formation de  quinone e t  d'acide pyrocaté- 
chique. 

Pechsrohc rapldc du pétrole dams I'eanenca de 
ttr65bcnllilnc. - M. PREY (Pharmaceutische Centralhalle, 1908, 
p ,  473). - On prend,  dans uii tube gradue e n  d i x i h e s  de cc., 
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40 cc., de l'essence de térébenthine à essayer ; on ajoute 30 cc. 
d'aniline; on agite vivement pendant 5 minutes ; si l'essence 
conteriait du pétrole, celui-ci se rasserrible dans la couche supé- 
rieure aprés Bclaircissement de la couche inférieure. Cne simple 
lecture permet d'en déterminer la quantité. 

Réaetlon coiorbe d u  pétrole.  - M .  A1111AGON (Apothe- 
lier Zeit., 1909, p. 43). - La réaction que  propose l'auteur permet 
de distinguer le pétrole d'Amérique des pétroles européens (de 
provenance d'iiutriche, de Galicie ou de Russie). 

Ces divers petroles réagissent difrérernment au  contact d'Ar.O31I 
(1) = 1,h) parfaitement pur et débarrassé de l'acide nitreux qu'il 
peut contenir par Bbullition avec un eu d'uree P . .  Si l'on introduit dans un flacon à 16rneri parties kgales d'acide 
et de pétrole, et si I'on agite pendant 30 secondes environ, on 
constate que le pétrole amkricain se colore en violet ; la couche 
d'acide se colore en jaune. 

Les pétroles d'Autriche, de Galicie et de Russie deviennent 
jaunes, et l'acide brunit. 

Si I'on se trouve en présence d'un mélange contenant du 
pétrole américain, il se forme, tout d'abord, une légère coloration 
violette, puis, si l'on continue A agiter, la couleur passe subite- 
ment au jaune. 

Cette réaction permet de déceler 10 p.  100 de pétrole autrichien 
dans le pétrole américain. 

Faoaae emacuoe d e  lavande. - (Bulletin semestriel de 
Schimmel, 1908, 1, p. 75) .  - On trouve dans le commerce des 
essences de lavande dites d'Espagne, qu'on présente comme é p i -  
valerites B l'essence de lavande française ; or, on ne sait rien de 
prkcis sur la provenance de ces essences ; ce qui est certain, c'est 
qu'clles n'ont rien de commun avec I'essence de lavande et que 
leurs caractères sont plut& ceux de l'essence d'aspic. 

Voici quelques-uns des caractères de ces fausses essences de 
lavande, dont l'odeur diffère de celle de I'essence de lavande 
vraie : 

UensitP, A 230, de 0,906ti à 0,9084. 
Pouvoir rotatoire, de - 0 5  ti - 1025. 
Indice de saponification, de 6,6 & 13, i .  
Solubilité dans l'alcool à 70°, de 2 volumes h 2 volumes 5 .  
L'essence de lavande française présente les caractéres sui- 

vants : 
Densité B 15" de 0,882 à 0,895. 
Pouvoir rotatoire, de - 30 i - g o .  
Solubilité dans l'alcool A 70°, de 2 ti 3 volumes. 
L'essence française renferme de 30 ?i 45 p. 200 d'acétate de 

linolyle, correspondant 9, un indice d'éther de 86 130, 
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BIBLIOGRAPHIE 
Traité cl'aiililyse d e a  huiles minérales, desi ina- 

lières grasses, rlcs gaiidrous e l  bltuiiies et des pro- 
duits clériv&s, p,ar le I)r HOLDE, proCesseur à I'Ecole des hautes étu- 
des de Berlin, traduit  d e  l 'allemand, par  le Dr  L. GAIJTIER. 1 vol. de 
527 pages. (Béranger, éditeur, 15, rue  dcs Saint-Pères, Paris) .  Prix du 
vol. relié : 20 francs. -L'anulyse des huiles minérales et des grsisses a 
subi depuis quelques annees  de nombreux perfectionnements. Cette 
analyse, si délicale et; si complexe, permet maintenant  de  déterminer 
la composition de ces corps et  de reconnaître les nombreuses falsifica- 
tions dont ils sont l'objet. 

Les matières IubriFnntes, les huiles de  graissage, qui sont rnainte- 
nant  fabriquées presque exclusivement avec des huiles minérales, ont 
été l'objet, pendant ces derniers temps, d'études importantes,  et il est 
possible de pratiquer rriairiteuaril l'essai de  ces huiles pour déterr~iiner 
si elles sont propres l'usage auquel on les dest,ine. Aussi l'élude de 
ces huiles occupe-t-elle une  place trés importante dans  ce volume. 
M .  Gautier l'a cornplitee en y ajoutant la description des procédés et 
appareils utilisés plus spécialenient dans les laboratoires français, et 
il a également ajout6 les travaux parus depuis la publication de la 
deuxième édition allemande (1905). 

Le chapitre Ier est consacré au pétrole c t  aux produits qui résultent 
de son traitement ; le chapitre II est consacri: aux goudrons et bitu- 
mes solides ; le chapitre III  aux graisses saponifiables et  aux cires, et 
le chapitre IV aux produits fabriqués à l'aide des graisses saponifiables 
et des cires. 

Nous signalons tout particulièrement cet intéressant volume aux 
analystes, qui y trouveront de nombreux documents concernant l'essai 
des huiles minérales. 

Manuel du cl i lmiste-mPti i l l i i rgIstc pour l'indus, 
trie des métaux autres qiie le fer, par H.  K r s s ~ ~ s o x ,  
ingénieur diplomé, et W. POIIL, docteur 6s sciences, traduit  de l'alle- 
mand,  par Ad. JOUTE. 1 vol. de  108 pages. (Béranger, éditeur, 15, rue 
des Saint-Peres, Paris). Prix : 5 f r .  - Le but de cet ouvrage est d'ini- 
tier le chimiste a u x  travaux pratiques d'analyse des laboratoires mé- 
tallurgiques. Les méthodes décrites sou1 celles dont  l'application pra- 
tique est l a  plus frkquente e t  qiii o n t  toujours donne les meilleurs 
resii l tat ,~.  I,'int,ention des aiiteiirs dtait, d'abord; d'expliqiier les diffe- 
rentes méthndes d'analyse simplement par deseremples, ce qiii faisait 
passer e n  revue en memetemps les différents produits métallurgiques. 
Ils c n t  renoncé A ce projet en  raison de la grande diversité des ques- 
tions h traiter, car  il paraissait nécessaire d'exposer les propriétés génE- 
rales e t  analyliques des corps e t  leurs actions réciproques. Une pareille 
etiide sortait des limites d'un manuel de laboratoire. II existait déj8 
un grand nombre d'excellents traités d'analyse, don t  quelques-uns 
sont d'un usage coiirant pour les chimistes. Ils ont  donc décrit rapi- 
dement les généralités. Ce volume, qui est le second de la série des 
manuels de laboratoire, présente les qualités de précision que noue 
avons signalé dans  le pricédent,  
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Ides noiiveaiités ~ h / m i q u 4 ~  poor isns. par C. POULEIC. 
I vol. de 346 pages. f J  - I I .  Biiilliw,, editeiiis, 49, rue Hautefeuille, Paris). 
Prix : 4 francs. - Nos lrcteurs connaissent cet inti'ressant ouvrage, 
que M. Poulenc piiblie <,haque année depuis 4896 Vriici les appareils 
les plus iotéressarits qui srin1 décrits dans le volume qui vient de  
paraître. 

Dans le premier chapitre, on trouve les appareils de physique s'ap- 
pliquant pliis particulii<rcment à l a  chimie, tels que cenx destinés l a  
déterniination des températures, des densités d e  vapeur, des points 
de fusion. etc. 

Signalons les spectrographes d e  Hilger, qui permettent d'obtenir 
avec netteté, siir l a  plaque ~ihotographiqiic, toutes les lignes d'un 
spectre josqi~e dans les parties les pliis reculées de l'ultra-violet ; l e  
travail de M .  Dongier sur le dispositif ultra-microscopique de  Cotton 
et Mouton. 

Dans le deuxième chapitre, sont groupés Ir!s appareils de  manipula- 
tion chimique proprement d i te ;  citons les appartiils de chauffage d e  
Lequeux: les appareils à distillalion fractionuee de Vigreiix. 

Dans le troisième chapitre. appareils d'électricité, on trouve la des- 
cription des fours électriques de Clerc-Minet e t  les appareils d e  
Laborde destines ii daterminer la radioactivité. 

Le quatripme chapitre est consacré aux appareils s'appliquant 
l'analyse chimique ; signalons I ' analy~eur  enregistreur de Max Brenot, 
qui perrnet de suivre la marche d'un foyer par l'etude des gaz de  ln 
combustion ; l'appareil de Leinoult pour la détermination du pouvoir 
calorifique des combustibles gazeux ; les appareils d '0gier et  Kohn- 
Abrest pour la recherche des traces d'oxyde de  carbone dans  
l'air: etc. 

Enfin, le cinquiéme chapitre est consacré aux appareils intéressant 
la bactPriologie 

Ce volume est, comme les précédents, une source precieuse d e  
docurrleotation pratique pour le chimiste analyste. 

1.éplsIatfen et jarisprodenee nooveIlen siir les 
fraudes e t  fn1~ifleatIons (28 édition), par M .  X .  DE BORSSAT, 
avocat ii la Cour d'appel de  Paris, avec préface de M .  E. Ruux, doc- 
teur ks sriencrs. chef du service de l a  répression des fraudes. 1 vol. 
de SNI pages. (Marchal et Rilliird, &iitciirs, 27, pltire Dauphine, Paris). 
Prix : 7 fr. 50. -- L'accueil fait ?i la premikre édilion de cet ouvrage 
est le meilleur garant des qualités qu'on y t r o u w  : science, méthode, 
clarte. Cette deuxiéme édition a été ~ n t i e r e m e n t  refondue, augmen- 
tée, mise à jour, éclairée par  deux tables (analytiqiie et alpbabktique) 
des matières. 

« La première édition, écrit M. Rour dans sa préface, venait & une 
heure telierrient propice qiie bientût elle fut  épuisée. J'y ai ,  pour m a  
part, trouvd lant de  renseignements précieux, elle ü eté, pendant plu- 
sieurs mois, si bien mon vade-mecum que j'ai accepté avec le plus 
grand plaisir d'écrire celte prdface, heureux de saisir l'occasion qui 
in'i!tait offerte de  payer ce livre ma dette de reconnaissance. I.'edi- 
tion qiie voici, impatiemment attendoc, marque les étapes qui on t  
été parcourues depuis deux ans.... J'exprime le vœu que ce livre trouve 
aupres des lecteurs le succès qu'il mérite. Du reste je ne doute pas d e  
ce succes. » 
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Cette nouvelle édition renFerme des documents très intéressants sur 
la jurisprudence toute récente des fraudes aliiuentaires et ,  à ce titre, 
elle sera consultée avec le plus grand fruit par les chimistes qui, de 
par leur profession, sont dans l'obligation de connailre, dans son 
ensemble, ses details e t  son application, la It4gislation et la jurispru- 
dence si complexes et  si pleines d'actualilé des fraudes et  falsifications. 

Voici quel est le plan de l 'ouvrage : 
Premiére partie : législation genérale, étude de toutes les lois, 

décrets, arrétes, circulaires, etc. 
Deuxième partie : dispositions spéciales ails divers produits el pro- 

fessions. L'ordre suivi est l'ordre alphabétique. Chaque produit est 
successiveinent traité: discussion au  Congrès d c  Gerii!ve et dtfiriilions, 
prélèvements, méthode d'analyse, législalion (textes et  cornrnentnires), 
manipulations liciles et falsifications, jurisprudence resiirnke. 

Troisième partie : jiirisprudence, dkcisions d'ordre général et spé- 
ciales à chaque produit. 

Nous joignons nos v e u x  il ceux de M .  Roux pour le succks de cette 
seconde édition. 

Les trépidatisns e t  les viirs. L e s  vans retoiir ale 
I'lndc. --lm vieillissement ni&onuiqoe dcei vlnn et  
des  eoynaen, par M. le Dr P. CARLES. (Feret et  fils, éditeurs 5 Bor- 
deaux, et  Mliilo, rue Hautefeuille, Paris). 

Dans ce1 opusciile d e  20 pages, l 'auteur uenologue bien connu établit. 
de façon rigoureusement scientifique pourquoi les trepiilalions sont 
toujours funestes aux vins e n  traitement ordinaire ; comment,  au con- 
traire, le roulis des navires allant dans l'Inde est esseritiellerrient favo- 
rable aux vins. Enfin, dans une troisi i~me parlie, il etablit combien il 
serait aisé partout d'arriver it un riussi lion ri.sultat,. 11 montre qiie IPS 
cognacs se prktent mieux encore qiie les vins au vieillissement intica- 
nique. 

Cette question intéresse, d'un cdté, ceux qui ont la ciiriositti scicn- 
tiiîque et ,  d'autre part, tous ceux qui s'occupent dcs boissons ferrnen- 
tees et  des liqueurs spiritueuses de  tout nom et de  toute nature. 

Rolletin ncienti%qne et iucliislricl tic In  i i i e lao i i  
Koiire-Uertrnnd, de  (irnnrie. - Le numéro d'avril (no 9 de la 
deiixi6me série) de cet intéressant Bulletin est divisé comme les prC- 
&dents. La preniiére parlie ( t r ~ v a u x  scientifiques) renferme une étude 
de M. Vézes, professeur à la Faculté des sciences d e  Bordeaux. sur 
l'industrie rksiniére landaise, une oiuriographie de deux nouveaux 
végritaux exot.iqiies, dont Ifls flenrs renferment. des essences parfuiri&cs, 
le iNichelin champncn et le Plurniera ncutifolia. 

La deuxième partie est une  revue industrielle dans  laquelle se irou- 
vent de curieuses photographies indiquant les d i g i t s  prodiiits dans le 
Midi par  les chutes d e  neige de février 1909, degats qui ont ete trés 
importants sur les oliviers. 

Enfin, la troisièriie partie est une revue des travaux récents sur les 
parfums c t  les huiles essentielles. 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

VIF d e  la dénonilnalion ~ r m a k n a e .  - Par  dkcret du 
25 mai 1909, les appellations régionales Armagnac, eau-de-oied'Ar- 
mugnuc, sont exclusiverrieril rdsrrvkes aux eaux-de-vie provenant des 
vins récultes et distillks dans les lerrritoires ci-aprés délimilés : 

2 0  R ~ G I O N  DU BAS-ARMAGNAC. - Dejartement du Gers. - Arrondis- 
sement de Condom : Toutes les communes des cantons de Cazauhon, 
de Nogaro et d'Eauze. -Arrondissement de Mirande: Les communes 
dlAveron-Bergelle, de Fusterouaii, de  Margouet-Meymes, de  Sarraga- 
chies, de Thermes-d'Armagnac, d u  canton d'Aignan ; les communes 
d'Arblade-le-Das, de  Barcelonrie-du-Gers, de Caumoot,de Gee-Rivière. 
de Lelin-Lapujolle, de M ~ u l i c k r e s ,  de  Saint-Germés de Tarsac et de  
Vergoignan, du canton de Kiscle. 

Departement des Landes. -- Arrondissement de Mont-de-Marsan : 
Les commiines de Bethezer, de  Créon. d'Escalans, de Gabarrct. de 
Mauveain, de Parleboscq, d e  Saint-Julien-d'.4rrriagnac, du  canton de  
Gabiirret ; les cornmuoes de Castandet, de Cozéres-sur-l'Adour, du Lus- 
sagnet et du Vignau, du canton de  Grenade ; les coinmiiiies d'.\rouille, 
de La Bastide-d'Armagnac et  de Saint-Justin, du cariton de Roquefort: 
la commune de Saint-Gein, du caritori de  Villeneuve-de-Narsan, et  la 
partie du canton située A l'est d e  la route de Bordeaux L'au. 

% O  REGILIN DE LA TÉNAI&E. -Département d u  Gers - Arrondisse- 
ment de Condom : Toutes les communes des cantons de  Montréal, de 
Valence et Condom. - Arrondissement d'Auch : Toutes les commu- 
nes du canton de  Vic-Fezensac. - Arrondissement de X r a n d e  : Les 
communes d'Aignan, de Bouzon-Gellenave, de Castelnavet, d e  Lous- 
sous-Débat, de Liipiac, de  I'ouydraguin, de Sahazan et  de  Saint-Pierre 
d'bubezies, du canton de 3Iirande. 

1)éparlement du  Lot-et-Gar0nn.e. - Arrondissement de Ne'rac : 
Toutes les communes d u  canton de Mezin ; les commiines d'hndiran, 
d e  Fréchou el de Nérnc, du  canton de  Nérac; les communes deFieux, de 
Francescas, de Lasserre, et de Moncrabeau, du canton de Francescas. 

La dénomination ï'6narère est rCservee aux armagnacs provenant 
des territoires énumFrés dans ce paragraphe 2'. 

:ID R ~ G I O N  DU HAUT-ARMAGXAC. - Bepartwnent du Gers. - Arrondis- 
sement d'Auch : Toutes les eorrirriunes des cantoris d'Auch nord e t  
d'Auch sud et  du  canton de Jegrin. - Arrondissement de Lectoure : 
Tont,es les commiines des cantons de  Lectoure et  Fleurance. - Arron- 
dissement de Xirande : Toutes les cornrnunes des cantons de Marciac, 
de Masseube, de  Mielan, de  Mirande, de  Montesquieu, de Plaisance ; 
les communes d7Aurensan, de Bernéde, de Corneillan, de Labar- 
tliète, de Lannux, dc  Pmjan ,  de  Riscle, de  Saint-Mont, de  Ségos, de 
Verlus et  de Viella, du canton de Riscle. 

Départemenf du Lot-et-Garonne. - Arrondissement de Y '  eruc: 
Toutes les communes du canton de Lavardac;  les communes de 
Lamontjoie, de Nomdieu e t  de Saint-Vincent de  l a  Montjoie, du can- 
ton de Francescas ; les communes de Calignsc, d'Espieus, de  Mond- 
eaut. de Moritagriac-sur-Avignon e t  de Saumont,  du  canton de Nérac; 
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la commune de  Durance, du  canton de Houeillés. - Arrondissement 
d '8gen  : Toutes les communes d u  canton de Laplurne. 

L'appellation Haut-Armagnac est réservée aux armagnacs prove- 
iiaut des territoires énumérés dans  le paragraphe no 3. 

Société den  min des rreleiiceiri. - La SociCte de secours 
des amis des sciences, fondée e n  1857 par un illustre chimiste, l e  
baron Thénard, a tenu, le 8 d e  ce mois, s a  séance annuclle.  M. Gas- 
ton Darbnux, secrétaire purpétuel de l 'Académie des sciences, a & t é  
réélu president;  M M .  Aucoc et  Picard, mvinbres de l'Institut, vice- 
présidents ; M .  Joubin, professeur au Museum. secretaire;  M .  K. Fou- 
ret ,  associe de la librairie Bachette et Cie, tresorier. 

Pendant la derniére année, la Société a versé 80 pensions h de vieux 
savaois et  des  veuves de savanls prol'esseuis e t  inventeurs frappes 
par le malheur.  Elle a ,  en oiilre, donne des subsides pour 1'~diiration 
el l'instruction de 70 enfants, distrihué des seroiirs urgents 35 veuves 
et  rnfin entretenu 20 pensionnaires & la Maison do relraite de 
Galignani . 

Celte belle et grande œuvre de réparation et  d e  juslice sociale fait 
appel h tous les homnies de  cœur e l  d'inlelligence, toutes les person- 
nes qui s'intéressent aux sciences, no t amment  aux iriduslriels qui 
tirent des applications multiples des sciences des profits auxquels les 
savants qui Ics ont  découverles n'ont Ic plus souvent aucunc part. 

Pour souscrire e t  pour tous renseigrienients, priere de s'adresser an 
siCge de  la Sociele, 79, boulevard Saint-Gerrriain, à l>aris. 

D E M A N D E S  ET O F F R E S  D ' E M P L O I S .  
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité dc secrétaire général du Syn- 

dicat des chiniistcs, nous nous chargeons, lorsque les demandes et les 
ocres le permettent de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin ei des places aux chimisles qui sont tl la recherche d'iin emploi. 
Les inserlions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser h M .  Crinon, 43, rue Turenne, Paris, 3 e .  

Sur la derriaride de 11 le secrétaire de I'Associa~ion des anciens élèves 
de I'Iustilut de chimie appliquée. rious irifoirrioris les iridustriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chimistes en s'adi,essant à lui, 3, rue Miche- 
let, Paris (6). 

L'Association amicale des anciens eléves de I'lnstitut national agrono- 
mique est a mdrrie chaque annce d'oü'iir à M M .  les industriils, clii- 
mistes, etc. ,  le concours de plusieiirs iiighicwis agronomrs. 

Priére d'adresser les demandes au siège social de 1'.4ssnciation. ?6. rue 
Claude Bernard. Paris, 5.. 

L'Association des anciens éléves du laboratoire de chimie analytique de  
I'Universitu de Genbve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
ehirriisles calia.lilcs el expi?riirir.riI,ds dans tous les rltnrriairies se raltachant 
a la chimie. - Adre.ser les demandes a 1'Ecole de çhiinie, à GenBve. 

(1 .  C. P.) Licencié és sciences, chiif du ser- INGÉNIEUR CHIMISTE vice de cganuratiou aux mines d'or du Cha- 
telel, desire situalion dans industrie miniirale. - S'adresser à hl. H. Gar- 
dinicr, mines du Çliatelet, a Charnbon(Creuse). 

LAVAL. - IMPRIMERIE L. BARNEUUD ET ClD 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Au~lyse des éalinutllloiin d'uluminiuni ; prooétlk 
de dosage direct ale I'irluiiiiiiiuiii i i i~talllque, 

On se préoccupe à juste titre de  trouver, pour le dosage de 
l'aluininiuni rii&illique, des rntithodes pratiques et rapides ; j'ai 
dtijà. eu l'occasion d 'en indiquer plusicurs, qui permettent de  se  
rendre compte rapidement de la  quantite d'oxyde d'aluiriiriiurii 
existant soit dans les poudres, soit dans les rognures d'aiumi- 
nium (1). P o u r  les poudres d'alutriiniuni à grains trBs petits, le 
dosage de l'alurniri iiiiri inétalliquc e t  1'iippréci;ition des impuretés 
sont facili'lés par  ce Jàit que ces poudres sont,  en g6néra1, d'une 
homogénéité beaucoup plus graride que les r o p u r e s  obtenues 
avec u n  harrcau d'alurniniuiii. 

Les écarts entre les quantités d'irripuretés (fer, siliciuiri) qu"ori 
trouve dans les rognures ohtenues ii la nièche, dans un  même 
lirigot, surit corisidérables. J'ai eu maintes fois dejà. l'occasion 
d'attirer l'attention s u r  ce fait, ( p i  est d'ailleurs assez connu. 

L'échantillon iiioyen est donc triis difficile à obtenir ;  le nieil- 
leur procédé, pour  obtenir la teneiir moyenne des impuretés, est 
de faire plusieurs analyses d u  fer e t  du siliciuiri d'un échtinlilion 
moyen de rognures provenant d'un méine barreau d'aluininiuin 
et dc tcnir compte d c  tous lcs résultats obtenus, inCine s'ils 
s'écürterit I'uri de l'aulre, du  siriiple au  triple par  exeiriple. 

J'indiquerai ici une riiétkiode qu i  rile parait  devoir donner des 
résultats rapides et  pratiques pour  l'analyse de I'alumiriiurii e l  de  
certains de ces alliages. 

Daris u n  n16rnoir.e publié rkcernrrient (21, j'ni étudiS l'açtion du  
gaz chlorhydrique s u r  l'alurriiniurn en poudre ou en rognures, et 
il iil'a &té possible de tirer d e  cette étude une méthode d'analyse 
pour ainsi dire diwc te  de l'aluminiuiii inéliillique. 

Je  rappellerai, d'abord et t r h  rapiderncnt, qu 'à  des  tcinpéra- 
tures relativenierit basses (300") (3), le gaz chloihydrique dessé- 
ché at taque rapidement I'aluniiniuin préalablement chautTé S lii 

mSine teinpérature d a n s  u n  courant d'hydroghne. Lorsque les 

( 1 )  Yoir Annales de chimie analytique, f 909, p. 96. 
(Z) Bull. Sociele chimique d u  20 juillet 1909.  
(3)  Loco citato. 

AOUT 1909. 
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propa~tior is  de fer sont faibles (0,s B 0,G p. 100), i l  suffit de rnnin- 
tenir l 'attaque p a r  le gaz chlorhydrique pendant  23 minutes 
environ pour que l a  presque totalité du  fer soit volatilisée. Quant 
a u  silicium, l'expérience semble démontrer que, dans  ces condi- 
tions, ce métalloïde est volatilisé L l'état d c  silicichloroforme (i), 
corps très volatil, et corriplètement entraîné par  le courant 
gazeux. 

L'attaque des poudres d'aluminium se fait  beaucoup plus régu- 
lièrement que l'attaque des rognures;  je ne  r6pEterai pas ici ce 
que j'ai eu l'occasion d'exposer à ce sujet dans le mémoire 
précit6. 

J'ajouterai seulement q u e  l'expérience m'a démontri: que  
l'attaque irréguliere des rogriures avec formation, au sein de 
la masse soumise à l'expérience, de globules incandescents plus 
ou moins gros, plus ou moins rkfractaires à l'action du gaz 
chlorhydrique, tient & l'inkgale répartition du fer dans l'alumi- 
nium, et  je rappellerai que les proportions d u  fer sont parfois 
assez fortes pour q ~ i ' o n  observe la formation nette d'un chlorure 
cristaIlisi non vol:itil. voisin du  chlorure rerreux. Le lecteur 
trouvera dans Ic ~nC?nioire eu question les o I ~ s e r v : ~ t i ~ n s  faites avec 
des mélanges d'aliirniniurn et de fer. 

L'attaque du  gaz chlorhydrique donne lieu 2 l a  formation de 
chlorure d'aluminium ne renfermlnt  que les traces de fer qui 
existent dans l'échantillon à exarninci'. (Si l'attaque n'est pas 
prolongée a u  delà d e  quelques minutes, on obtient, par ce 
procédk, du  chlorure d'aliirninium presque complètement exempt 
d e  fer).  

En cfiaiifhnt, dans  une  nacelle, de  O gr .  30 k Ogr. 30 d'alumi- 
n ium,  qu'on place au milieu d 'un tube d e  forme spéciale, on 
olitierit, d'une purt ,  un  résidu fixe d a n s  la nacelle, qui peut reri- 
fermer l'oxyde d'aluminiuni, du  fer, des quantités variables de 
chlore et  diffCrentes impuretés dont l'examen est plus ou nioins 
iit,ile (2). O n  ohtirnt,  d'aiils-e pnrt, l in siil,liini. tic ctilorrire d'alu- 
minium renfermant d e  t r è s  faibles quantités de perchlorure de 
fer el des traces de chlorhydrate d'aiiirrioniaqiie dues à lit 

dbcomposition par  le gaz chlorhydrique de l'azoture d'aluirii- 
nium (3), qui existe h pen près dans  tous les 6ch:intillons de ce 
mCtal. 

( i)  Les conditions où l'on opkre sont prticisbnient celles oii le silicichlo- 
roforme prend naissance. 

(1) Voir Bull. Societe chimique d u  20 juillet 1909. 
(3) SOFIAN~POULO~,  Bul l .  Societe chimique, 4 e  serie, t .  V-YI, no 11. Pro- 

priétés de  Patoture d'aluminium. 
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Cette formation de sel ammoniac suffit pour démontrer l'exis- 
tence d'un azoture d'aluminium a I'6tat de traces dans I'alumi- 
nium industriel. 

Les quantités d'azote ainsi mises en évidence sont des plus 
faibles; je reviendrai sur ce s i j e t  dans un nouveau travail 
actuellement en cours sur  les gaz extraits de l'aluminium. 

Un simple dosage de chlore, à défaut de dosage de  I'alumi- 
nium à l'état d'alumine, cffectuC sur le chlorure d'aluminium 
recueilli par  sublimation, pcrrnct d'oblcriir dirccternent I'alurni- 
nium métallique. Ce dosage peut se faire, & la rigueur, volumé- 
triqueinent, en solution diluée, par  le nitrate d'argent en prksence 
du chromate de potasse : 1 cc. d'une solution à 17 gr. de nitrate 
d'argent par litre correspond très sensi blernent 0,0009 d'alu- 
minium (exactcmcnt à0,0008998 d'aluminium ; Al = 27, 0 = 16). 

La diîficulté du procédé consiste dans la condensation des 
vapeurs du chlorure d'aluminium et sa dissolution finale dans 
l'eau. 

J'indiquerai par quel moyen on satisfait, sans pertes notables, 
ü ces deux conditions, en décrivant l'appareil employé et  la tech- 
nique de la méthode. 

Le dispositif cornprend : 
i 0  Un appareil ?I hydrogène avec systEme purifiant et dessé- 

chant (laveur à potasse, flacon à acide sulfiiriqiie, tiihe 2 liinaille 
de cuivre chaulfb au rouge sornbre, colonne de ponce sulfurique 
ct d'anhydride phosphorique). 

2O Un appareil producteur de gaz chlorhydrique muni d'un 
s ~ s t è m e  desséchant spkcial. Le gaz chlorhydrique est produit 
par déplacement en faisant tomber goutte goutte de l'acide 
sulfurique dans une solution pure d'acide chlorhydrique plus ou 
moins chauffée. 

Par le jeu d'un robinet à deux voies, on peut envoyer à 
volonté à travers le tube A expérience l'un ou l'autre des 
deux gaz. 

3 O  Le tube expérience a urie longueur de 7 5  centim. et un 
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diamètre de Z centim. 6 ;  l'une des extrémités corninunique avec 
le robinet à deux voies; l'autre est iriastiquée dans un matras 
bitubulk de 500cc. environ. Les axes des deux tubulures sont à 
angle droit. La tubulure supérieure C porte un'bouchon en caout- 
choix t,raversi: par un tube de dkgagement plongeant jiisqu'au 
tiers de la capacité du ballon ; l'extrémité inférieure de ce tube est 
recourbée. Le tube à dégagement communique avec un flacon 
laveur de 500cc. bouch6 à l'émeri, dont les deux tubulures por- 
tent chacune un robinet. Enfin, ce flacon cornniunique lui-même 
avec un flacon laveur ordinaire renfermant de l'acide sulfurique. 
Ce dernier flacon communique avec l'évier du laboratoire. 
4O TAe tube B expérience est chauffé h partir de 7 à 8 centim. de 

son orifice antérieur par une trés courte grille à gaz (longueur 
g5 centim.) recouverte d'une toile métallique. Un thermoniètre es1 
couché entre la toile et le tube de verre. 

Après dessiccation de l'appareil, on place l'échantillon d'alu- 
minium dans une nacelle de porcelaine h bords peu i..lcvi..s et assez 
large, et l'on introduit la nacelle au moyen d'un fil de platine 
jusqu'à la région du tube chauffke par la grille. 

Après un chauffage vcrs 300" dans un courant d'hydrogène 
maintenu pendant 20 minutes, on fait agir le gaz chlorhydrique 
(le courant doit être assez rapide); au bout de quelques minutes, 
l'attaque se produit. 11 est nécessaire de refroidir le matras par 
un courant d'eau froide, afin de diminuer autant que possihle les 
condensations de chlorure dans le flacon communiquant avec ce 
matras. Seules, les premières portions du chlorure qui se foriiie 
ont une tendance à se condenser au delh du rnatras ; la presque 
totalit6, au contraire, se condense dans le tube, et il convient 
d'ajouter qu'un courant très rapide de gaz chlorhydriqiie ne 
parvient pas à déplacer le chlorure condensé. 

Lorsque les globiiles incandescents qui se forment au cours de 
l'attaque du mktal en rognures ont compl6tement disparu, on 
arrete le dégagement de gaz chlorhytlriquci, et on laisse refroidir 
la nacelle dans un courant d'llydro,rrène; dans ces conditions, 
Ics dernières traces de gaz chlorhydrique libre sont chassées; 
on retire la nacelle; après pesée de son conlenu, on y dose le 
chlore et le fer. Ilans certains cas, ccs dosages sont inutiles; le 
résidu obtenu est alors formé d'écailles et de hoiippeltes porce- 
Iiiinées et t,rès hlanches (expérience faite avec de I'aliirniniuin 
en rognures). 

Il ne reste plus qu'à dissoudre dans l'eau le chlorure d'alumi- 
nium condensé dans tout l'appareil ; on y parvient sans pertes à 
l'aide de l'artifice suivant : après avoir fermé les robinets du 
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flacon laveur faisant suite au matras, on remplace le bouchon 
du tube & expkrience par un bouchon travers6 par l'extrémiti: 
d'un tube A brome coudé à angle druit. L'ampoule du tube est 
d'une capacité de 100 Z1 200cc. et contient de  l'eau distillée. 

Il suffit ensuite, pour réaliser dans l'appareil un vide partiel, 
de mettre le deuxihne robinet du flacon faisant siiite au matras 
en communication avec une trompe à eau pendant lin instant, 
de fermer le robinet de communication avec la trompe et 
d'ouvrir ensuite l'autre robinet en communication avec le matras. 

A la faveur du  vide, l'eau du tube 21 ampoule pénètre rapi- 
dement dans l'appareil, et  le chlorure d'aluminium condense se 
trouve dissous sans perte. A l'aide de quelques tours de mains, 
faciles à imaginer, on recueille la presque totalité du chlorure 
d'aluminium aprés rinçage convenable de l'appareil (tube, 
matras et flacon) à l'aide de I'eau. On complkte g volume connu 
la solution, et l'on consacre difiérentes parties aliquotes au. dosage 
du chlore et du  fer. 

Dans la plupart des cas, le dosage du fer n'est pas nécessaire, 
car les proportions en sont trop minimes pour que le résultat de 
l'analyse en soit serieusement influencé. . . 

Rappelons cependant que, dans le cas où l'on fait la correc- 
tion, 1 de chlore correspond à 0,5290 de  fer et h 0,2535 d'alumi- 
nium. 

Cette methode permet de doser très rapidement l'aluminium 
métallique et son oxyde. p a r  un dosage pnrnlldement conduit 
du  silicium total et du fer, on est en mesure d'effectuer trés 
rapidement les analyses de l'aluminium industriel et de tous les 
alliages dans lesquels l'aluminium est uni à desrnktaux donnant, 
avec le gaz chlorhydrique, des chlorures peu volatils. En ne 
depassant pas  3500, on pourrait opérer, par exemple, sur des 
alliages d'aluminium et de : indium, cadmium, zinc, mag'&sium, 
glucinium, cérium, thorium, bnrgum, calcium, cziiure, lithium, 
sodium, pdassiu,m, fer (avec correction), chrome, etc. 

Recherche toxieolugiqoe dcs ehlorrrtes, 
Par le D r  JUAN PAGES V i n c i ~ i .  

Professeur agrégé d'analyse chimique B la Faculté des sciences 
de I'Universitb de Madrid. 

Les recherches auxquelles je me suis IivrP, ont eu le double but 
de déterminer : 20 si le réactif que j'ai proposé précédem- 
ment (1) pour la recherche et la d6termination calorimétrique 

(1) Annales de chimie analytique, 1909, p. 85. Le rEactif se prépare 
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des chlorates est applicable à la recherche toxicologique de ces 
composés ; P le temps pendant lequel les chlorates persistent 
sans altération dans une masse en putréfaction progressive, tout 
au moins en proportion suffisante pour qu'ils puissent être iden- 
tifiés. 

Je  n'ai pas étudié la manière ni la rapidité avec laquelle 
l'organisme vivant élimine les chlorates. J'accepte, pour cela, les 
rssultats obtenus par d'autres expérimentateurs, qui conduisent 
A deux conclusions que le toxicologiste ne doit pas ouhlier. Le 
premier est que cette élimination commence promptement et est 
assez rapide, particulièrement par l'urine ; par conskquent, 
il est très utile au  toxicologisle de se procurer ce liquide. Dans 
une autre note (1), j'ai exposé la recherche et la détmniriation 
quantitative des chlorates dans l'urine. La seconde conclusion, 
qui  est contradictoire avec la première, est qu'un symptb- 
.me très fréquent de l'intoxication grave par les chlorates est la 
rétention d'urine. qui peut étre complète (3) ; il en résulte qu'il 
ne peut y avoir élimination des chlorates et que le chimiste ne 
peut pas analyser l'urine. 

J'ai prépar6 les deux mélanges suivants : 

Viande hachée . . . 250 gr .  
. . . . . . iiOO gr .  

Chlorate de potasse . Ogr. 500 
1'i:~nde hachée . . , 230 gr. 1 Eau. . . . . . . 5 N l  gr.  

Chacun de ces mélanges a été placé dans un flacon rempli aux 
deux tiers de sa hauteur et fermé par un bouchon traversé par 
un  tiihe d e u x  fois recoiirht5, la hrnnche descendante de ce tube 
pénétrant dans le liquide contenu dans un verre. Les deux fla- 
cons, réunis l'un à l'autre, ont 616 placks dans cette position à l'air 
librc lc 12 avril 2908 et  sont deineurks ainsi tout le temps que 
durèrent les recliercbes avec des températures trés variables (de 
- 108 à 3308). 

en dissolvant 50 gr. de chlorhydrate d'aniline dans 1.000 cc. d'IICI 
iD - 1,12) ; k un volume de la solution contenant les chlorates. on 
ajoute au  moins quatre volumes d u  réactif: il apparait alors une colora- 
tion bleue. Les autres composGs oxydants se conduisent de mérne ; les 
nitrates et les nitrites ne donnmt pas la réaction, mais ils ne la modifient 
pas, ii moins cependant qu'ils ne soient en grande quantite. Un mélange 
de  chlorures et de nitrates ou de nitrites n'empéche pas la réaction, 
contrairement B ce qui se passe avec la soiutiod si employbe de sulfate 
d'aniline dans l'acide sulfurique. 

( 1 )  Annales de chimie arralytipue, 1909, p. 170. 
(2) Traite de toxicologie de Lewin. traduction française de G. Pouchet, 

p. 264. 
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Le mélange B, qui ne contenail pas de chlorate de potasse, 
m'a servi pour voir si, en l'absence de chlorate, on peut obser- 
ver des réactions analogues h celles que donne ce sel ou quel- 
qu'autre coloration pouvant apporter une perturbation ; aussi 
une addition de chlorate de potasse faite à une partie de ce 
mélange pendant les recherches me permettait de savoir si la 
diminution ou la non apparition dc la coloration bleue avec le 
réactif dans le mélange A élail d h  2 la diiriinutiori ou k la dispa- 
rition du chlorate primitif ou à la présence de produits de la 
putréfaction, qui, par leur action' réductrice, modifiaient ou ren- 
daient difficiles les rhactions en question. 

Je me suis servi aussi du mélange B dans les essais colorimé- 
triques pour préparer les solutions types de chlorate, de façon à 
être dans des conditions aussi semhlables que possible aux 
échantillons du mélange A que je soumettais aux essais. 

Lorsque les mélanges A et U l'ont permis, j'ai appliqué directe- 
ment le rCactif h ceux-ci. Quand la présence de corps réducteurs 
nuisibles empéchait la coloration, j'employais les macérations, 
ou les digestions ou la dialyse selon les cas ; j'opérais ensuite 
la défécation, et je faisais r6agir le rtSactif sur la solution, sans 
ou avec concentration préalable de celle-ci. Lorsqu'il était impos- 
sible decaractériser, dans ces conditions, le chlorate, ce qui résul- 
tait de ce qu'il restait encore dans le liquide des réducteurs que la 
dkfécation n'avait pas complhtement séparés, j'ai employé, comme 
réactif, l'urine fortement chlorhydrique, comme je l'ai indiqué 
dans une note antérieure (1). 

Cette série d'essais m'a démontré l'inconvhient de 1ü chaleur, 
et surtout de la concentration h chaud des solutions acides, bien 
que l'aciditk fût due & l'acide acétique. Dans ces conditions, les 
rkducteurs décomposent le chlorate en grande partie, quelquefois 
mCme totalement. La concentration h chaud des solutions neu- 
tres ou alcalines donne lieu aussi quelquefois à. une destruction 
partielle des chlorates. En définitive, moins élevée est la tem- 
pérature ?i laquelle on opère, plus les résultats sont exacts. 

Les réducteurs nuisibles augmentent probablement à mesure 
que la putréfaction avance, mais, lorsque celle-ci es1 très avancée, 
il n'est pas prouvé que leur proportion va toujours en croissant; 
on peut néanmoins affirmer qu'il y en a toujours ; au début de la 
putréfaction, la dialyse, la macération, la défécation, la concen- 
tration, sont impuissantes pour les éliminer ; ils sont donc tou- 
jours génants. Les rhducteurs sont cependant, en général, en 

( 1 )  Annales de chimie analytique, 1909,  p. 129. 
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moins grande proportion que ceux contenus dans l'urine, et ils 
s'en distinguent parce qu'ils ne sont pas chroinogènes avec les 
oxydants. Après soixante jours d'essais, et en opérant à chaud, 
j'ai obtenu des solutions qui, comme l'urine, additionnées de 
quatre fois leur volume d'IIC1 (D = 1,22), pouvaient donner une 
coloration intense en présence des chlorates. Cette coloration 
était d'un rouge vif, quelquefois jaunâtre ; elle Etait insoluble 
dans l'éther et le chloroforrrie. et soluble dans l'alcool amylique. 

Voici les résultats ayant trait aux essais qualitatifs : 
4 ' '  Le mélange R ,  sans chlorate, n'a donné aucune coloration ; 
20 La solution chlorhydrique d'aniline, ajoutke directement au 

mélange A, a accusé la présence des chlorates pendant les vingt- 
quatre premiers jours ; plus tard, l'intensité de  la coloration a 
graduellement diminué ; 

3 O  Essayant le rriélünge B direclemeî-il, après addition préalable 
de chlorate de potasse au moment de  l'essai, j'ai pu constater 

1 
que, les dix premiers jours, on peut reconnaître - de chlo- 

3.500 
1 

rate; au bout du dix-neuvième jour, --- 
2.330 ' 

et, au bout du 

1 
vingt-quatriéirie jour, - - 

1.900 ' 
4 O  Avec des liquides provenant de A,  préparés par dialyse, 

macération, défécation, etc., sans concentration ou aprés concen- 
tration, la solution chlorhydrique d'aniline a permis de retrou- 
ver le chlorate jusqu'au cinquante-troisième jour ; 

5O En opErant de la niéme manière qu'en 4" avec le mélange B, 
préalablement idditionné de chlorate, j'ai pu constater que 

4 
le réactif permet de retrouver --- 

l5.000 
de chlorate au bout du 

1 
trente-neuviéme jour, et - 

5.000 
au bout du cinquante-troisième 

jour ; 
60 Aprés le cinquante-troisième jour, la solution d'aniline nc 

peut plus deceler le chlorate en A ,  mais l'urine chlorhydrique 
peut le mettre en évidence jusqu'au soixante-cinquième jour 
( I  cc. de solution Ü essayer, 1 cc. d'urine et 8 cc. d'HC1 de den- 
sité = 1,12) ; la coloration rouge-pourpre est lente à. apparaître, 
si le chlorate n'est pas en quantité relativement abondante ; 

70 Opérant de la mérne maniére qu'en 60, mais avec le 
méla,nge B, additionné de chlorate avant l'essai, l'urine chlorhy- 

1 
drique permet de retrouver - de chlorate au bout du 

30.000 
soixante-cinquiéme jour ; 
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8' Le soixante-cinquihe jour, le melange A ne contient plus 
de chlorate ou n'en coritient plus qu'une proportion inférieure à 
Ogr.020 pour 1.000. 

fida. - 11 est clair que, d'aprés les résultats obtenus en Bo, on 
ne peut conclure que, dans tous les cas, il est possible de retrou- 
ver le chlorate avant le soixante-cinquième jour et qu'il est 
impossilile de le retrouver après ce laps de temps. La proportion 
primitive de ce sel et la marche de la putrkfaction peuvent être 
très variables et modifier ces résultats. On ne peut pas davan- 
tage affirmer que, dans les conditions précédentes, il soit impos- 
sible de reconnaître moins de Oçr.020 de chlorate de potasse 
pour 4 000 parties du mélange au hout du soixante-cinquième 
jour; car la nécessité de faire de nombreux essais avec le m&me 
mélange primitif nous a obligé d'opérer chaque fois avec des 
portions peu abondantes (50 gr. au plus), mais, dans la pratique, 
il serait assurénient possible, dans beaucoup de cas, d'opé- 
rer sur des quantités plus considérables, et alors on pourrait 
retrouver des quantités beaucoup plus faibles de chlorate que 
celles qui ont pu ktre retrouvhes dans les essais prkcédent,~. 

Les résullnts ayant trait $ la délerminabn quantitative ont 
6th les suivants : 

i 0  La proportion dc chlorate ne varie pas sensiblement dans 
les dix premiers jours ; 

S0 Le dix-neuvième jour, la quantité de chlorate, qui était le 
premier jour de Ogr.500, a été réduite & Ogr.4329 ; 

3" Le trente et uniéme jour, le chlorate Etait descendu à 
de 0gr.333 ; 
40 La teneur correspondant au quarante-cinquième jourEtait 

de Ogr.150 ; 
Le cinquante.troisième jour, il y avait encore moins de 

chlorate que le quarante-cinquième jour, mais il n'a pas été pos- 
sible d'en déterminer la tennur ; 

60 Le soixante-cinquième jour, il n'y avait plus de chlorate, ou 
il n'en restait plus qu'une quantité inférieure & Ogr.015. 

Nota. - Toutes ces dbterrnin~tions ont Et6 Faites colorimétri- 
quement, en employant la solution chlorhydrique d'aniline selon 
les règles données dans les pr6c6dents articles et en opérant tou- 
jours avec les liquides d6féqués ou concentrés lorsque la propor- 
tion de chlorale devenait très faible. Au cinquante-troisiéme 
jour, il ne fut plus possible de faire d'observations colorim6tri- 
ques, parce que le réactif rie donnait plus de coloration, mais, 
par comparaison avec des essais faits avec le melange B, addi- 
tionné au pr6alable de chlorate, il a été possible de faire les 
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observations signalées au 5" et au 6O. Je considère les résultats 
obtenus comme exacts pour ce genre d'essais. 

Afin d'éviter autant que possible les causes d'erreurs, les 
liqueurs types ont été préparées avec des liquides provenant du 
mélange R ,  de façon que la proportion des composés ~oducteurs 
nuisibles fût la même que dans les liquides essayés provenant du 
mélange A, iriais, dans la pratique courante les types ne contenant 
aucun principe réducteur, les chifires obtenus sont forcément 
plus faibles. 

Les mêmes erreurs se produisent ici comme avec les urines, 
mais les résultats sont suffisamment acceptables si la propor- 
tion de chlorate est assez grande ; ils peuvent être trks erronés si 
cette proportion est très faible. 

J'ai appliqué ii quelques e s s a H e  procédé par différerice que 
j'ai proposé pour l'urine, mais, comme il y avait lieu de le sup- 
poser, j'ai obtenu des résultats très variables lorsque le chlorate 
etait en trés petite quantité ; pour un même essai, j'ai obtenu une 
fois Ogr. 150 pour 2 .O00 de mélange, ce qui était approximative- 
ment exact; une autre fois, j'ai obtenu Ogr. 110. 

La complication des opérations nécessaires pour la préparation 
des solutions influe aussi défavorablement sur les résultats, mais 
en rCalit6 les errcurs commises sont toujours par défaut. 

Beeherche des matières allrominoïdes t l ~ n s  l'urine, 

Par MM. BLANC et  RAMEAU. 

Dans la recherche de l'albumine urinaire vraie, l'opérateur 
s'expose h tout instant à une série de causes d'erreurs inhérentes 
aux divers procédés employés. 

Aussi nous a-t-il paru interessant de réunir sous forme d'un 
tableau dichotomique, bas6 snr leurs propriétés, les diverses 
albumines et matières albuminoïdes pouvant exister dans l'urine. 

La pseudo-albumine, par exemple, mal définie peut-étre par 
les auteurs, otrre assez fréquemment une cause d'erreur qu'il 
était utile d'éliminer. 

Le tableau suivant nous a toujours donné d'excellents rksultats, 
même dans les cas les plus complexes. 
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~alsi~n&on de lm poadre de noir vonilque 
par la corozo, 

Par MM.  P~arr-CEON, 
professeur de matiére médicale, 

et JUILLET, 
chef des-travaux d'hisloire naturelle 11 I'Ecole de pharmacie de Montpellier. 

L'un de nous a signalé precédernment (1) la falsification de la 
poudre de noix vomique par une forte proportion de , uri"nons ', 

d'olive. Nous avons eu l'occasion de constater une autre falsi- 
fication, consistant dans l'emploi de la poudre de corozo. 

T1e corozo est fourni par I'albumen de la graine du Phytelephm 
rnacrocarpa R. P .  (Elephantusia rnacrocarpn W .). 

Pour deceler sa presence, il est nécessaire d'en co'nnaître les 
caractères. 

Au point de vue anatomique, il parait inutile d'étudier letesta, 
qui ne se rencontre jamais dans les déhris servant aux falsifica- 
tions. Le tegmen, dont une partie adhère à l'albumen, est cons- 
titué par de grosses fibres jaunes ou brunâtres, allongées, à extré- 
mites très mousses ou même presque carrCes, ?i lumen assez 
large et canaliculé ; leur cavitk renferme parfois une matière 
brune ; ces fibres s'entre-croisent en divers sens. Dans la poudre 
fine, on les trouve isolées ou fragmentees et toujours en petite 
quantité, les noix 6tant mondées sevèrement avant d'étre uti- 
lisées. Pour la méme raison, la poudre ne renferme jamais les 
vaisseaux, toujours enlevh avec l'enveloppe. 

L'albumen, partie principale, est essentiellement formé de 
grosses cellules plus ou moins cylindriques, riches en matihres 
protkiques et en glohules huileux ; les parois en sont blanches, 
extrémement épaisses et perforées de non~breux canalicules 
caractérisliyues. Ces canalicules, longs et assez réaulibrement 
espacés, sont larges et sensiblement cylindriques ; leur extrk- 
mité, legerement renflée et aplatie, est toujours placée en face 
d'un canalicule correspondant de la cellule voisine, dont la 
sépare seule une fine paroi cellulosique. 

L'orientation de ces cellules de l'albumen est caractéristique : 
leur grand axe est dirigé perpendiculairement h la surface de la 
graine el  par conséquent suivant le rayori; en sorte qu'une 
coupe, pratiquée dans cette direction, montre de longues cel- 
lules cylindriques, a extrémit6s arrondies et régulièrement 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1909, p. 261. 
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- 297 - 
eanaliculées (fig. i )  ; au contraire, une coupe paraIlde aux faces 
de la graine et perpendiculaire au rayon présente de grosses 

Fig. 4 .  - Albuirien de  Phytelephas macroeaqa en  coupc radiale. 
Grossissement 250 diûm. 

cellules 9. cavith arrondie, avec trois h six canalicules diver- 
gents (fig. 2). En somme, les cellules rayonnent autour du 
centre de la graine ou autour de la fente irréguli8re Centrale 

3 

signalée ci-dessus. 
JI va sans dire qu'une coupe dans une direction intermédiaire 

aux précddentes montre des cavités cellulaires qui ne sont ni 
arrondies, ni cylindriques, mais qui sont plus ou moins ovales, 
les canalicules restant identiques (fig. 3) ; or, l'instrument trhs 
affilé qui sert dans l'industrie 9. fabriquer les objets en corozo 
enlbve dans l'albumen des lames d'une finesse extrême et natu- 
rellement dans toutes les directions ; on ne peut donc &re 
surpris que la poudre obtenue avec ces débris présente des 
fragments de cellules des trois types ci-dessus dbcrits, avec 
toutes les formes intermédiaires. C'est ce que nous avons pu 
vérifier sur des r&pures de Phytelephas. On voit que la forme de 
la Cavite cellulaire n'a aucune importance; ce qui ne varie pas, 
ce sont l'épaisseur des parois et les canalicules caractéristiques. 
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Fig. e. - Albumen de Phytelephaa macrocarpa en coupe tangentielle. 
Grossissement 250 dtam. 

Fi& 3. - Albumen de P h y l e l e p l b ~  macrocarpa eu coupe oblique. 
Grossissement 250 diam. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fdsificathn de In mis vonaique par le corozo. - L'œil ne per- 
met pas de reconnattre cette falsification, méme en s'aidant d'une 
loupe ; il est nécessaire de recourir Zi l'emploi du microscope. 

Fig. 4. - Poudre de noix vomique falsiG8e par le corozo : 40 noiz vomi- 
que; Nvp,, poils brises; Nvb, bases des poils ; Nvs, sclhites ; Nvc, cel- 
lules de 1 a bumen. e0 Corozo : Pmf, fibres du tegmen ; Pmc, cellules de 
l'albumen. . 

Grossissement 250 diam. 

La poudre de noix vomique ne doit, comme on le sait, renfer- 
mer que les liléments suivants (hg. 4) (1). 

lo 'Cellules de Z'albumn, B. parob toujours très épaisses, cellu- 
losiques, mais n'ayant jamais de canalicules ; 

(1) Se reporter, pour plus de dbtails, au travail paru dans les Annale8 de 
chimie analytique, 1909, p. 264. 
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2 O  iles poils, jamais entiers, toujours en fragments brisés, en 
sortes defilaments linéaires, de bhtoniiets. parfois un peu sinueux; 
toujours très abondants, ces poils scrrés recouvrent cornpl&- 
ment la graine. La base de ces poils, ordinaii~eiiient eritiére, est 
fort épaisse, renflée, avec de petites,fentes obliques ; 

3 O  Quelques cellules wn peu sclirruses, sur lesquelles reposaient 
les poils, mais tout 9 fait différentes, soit des sclérites des gri- 
gnons, soit des fibres scl6rifi6es du corozo. 

On recherchera donc, pour trouver le corozo dans la poudre 
suspecte, deux eléments caractbistiques et suffis:ints : 

1 O  Les fibl-es du tegmpn. longues et brunes, à cavitk très visible 
e t  caniculbe, qui ont été décrites ci-dessus ; 

20 Les cellulîs de Z'nlbumen, & parois épaisses et  brillantes, 
fortement canalicnlées, B cavitk cellulaire ovale, arrondie ou 
cylindrique, décrites égalelrient plus haut. On aura soin de faire 
varier la mise au point pour bien voir les carialicules ; mais eii 

général les fragments enlevés par le tour sont si minces qu'ils 
semblent p;irfois Etre des coupes micrographiques. L'albumen de 
la noix vomique ne montre, dans ces conditions, que des cellules 
iL cavité polygonale, sans le moindre cannlicule. Un premier 
examen grossissement faible permet de trier les fragments sur 
lesquels doit porler I'exariien minutieux. 

La  proportion dans laquelle on rn&le le corozo h la noix 
vomique est parfois très forte ; c'est ainsi que les.dosüges effec- 
tués sur un de nos échantillons, d'aprés la méthode du Codex, 
nous ont donné lgr.10 d'alcalofde p .  100, soit un mélange 
d'environ 50 p. 100, correspondant à peu près à ce que l'exameu 
microscopique permettait d'apprecier approxiinativeinent. 

Enfin, ce n'est pas seulcrnent en poudre fine que la noix vorni- 
que est falsifiée par le corozo : rious avons retrouvé cette subs- 
tance dans des ràpures de noix vomique. Etnnt donnFe la friahiliti: 
des fins copeaux du corozo, c'est dans les parties fines et soyeuses 
de ces rapiires qu'on doit rechercher la falsification ; 19, au 
milieu d'un amas de poils brisés, on retrouve, plus ou moins 
abondants, les éICiiierits cellulaires du tegrrien et de l'alburrieri 
du Phytelephns. I l  est bon cependant de pratiquer aussi quelques 
coupes dans les fragments les plus voluinineux des râpures 
pour bien s'assurer de leur nature. 

Nous avons cru devoir attirer l'attention sur cette fraude, qui 
est aujourd'hui tr& répandue et que ni l ' ch ,  n i  la simple loupe, 
pas plus que les caractères organoleptiques, ne permettent de 
reconnaître. 
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Snr nne cause d'erreur pour  IR d é f ~ ~ ~ ~ ~ n / n ~ t I o n  d u  
eoefflclcnt dc: poreti: apparent  CR soliilinnn 
siioréem pures o u  Impurew, 

Par M. B PELLET. 

Pour déterminer le coefficient de pureté apparent d'une solu- 
tion sucrée pure ou impure, on opère de la rnaniére suivante : ,  
on prend la densité de ce liquide ou bien on prend le Rrix poids 
ou le Brix volume, h l'aide d'un sacch,zrirn&tre spécial, qui doit 
indiquer directement le sucre pur de la solution p. 100gr. ou 
100 cc., puis, on polarise la solution ; on a le sucre p. 100gr. ou 
100 cc.; et, par la relation entre la polarisation réelle et le Brix 
p. 100gr. ou  100cc. ou par le sucre calculé d'nprbs la densité et  
une table de concordance. on a I i i  pureté apparente. 

Mais toutes les solutions examinées n'ont pas la mème ternpé- 
rature, et alors on fait subir à la densiti: ou au Brix une correc- 
tiori qui rarriène la densité ou le Brix 2 la terripéreture de hase, 
adoptée pour l'instrument enusage, soit i 5 k u  1 7 5  ou 20'. Comme 
on ne fait aucune correction concernant la richesse en sucre de 
la solution, il y a Ih deux causes d'erreur : 

La premiére provient de ce que le sucre n'a pas le méme pou- 
voir rotatoire & i J O  qu'A une autre température. 

La deuxième resulte de ce que. en polarisant directement la. 
solution sucrée h une température élevEe, on a un résultat qui 
n'est pas à comparer avec le Brix (poids ou volume) de la mSme 
solution, puisque celui-ci a 6té ramene à la température de base 
de la table. 

Ces deux dinërences peuvent. exercer une influence trés nette. 
et très sensible sur la pureté apparente d'une solution pure ou 
impure. 

Prenons, par exemple, une solution sucrée examinée d'abord à 
la temperature de 10°,- puis à 30" ; adniettons que, dans le pre-. 
micr cas, k 10°, on ait trouvé 20° 04 avec le Rrix volume et une 
polarisation réelle de 18" p. 100cc. ; si le Brix volume a été gra- 
dué à lao,  on aura, pour le Brix ramene, de 10 8 15 : Hrix volume 
19,72, se&bleinent; d'où pureté apparente 

Prenons le résultat à 30°, 
Tout d'abord, le volume d e  la solution aura augmenté; le 

volume aura passé de 100cc. à 20° à celui de 100cc.Q A 30°;  la 
polarisation de 18" descendra donc de ce fait à 17.928 ; mais, en 
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outre, à 300 la solution polarisera moins qu'B 100; on a admis 
que la température modifie le pouvoir rotatoire du sucre de 093  
par degré de température pour une solution ii 26,O p. 100 exa- 
minée sous une longueur de  200 rriillimètres. 

Entre 2011 et 300, il y a 20°x0,03 ; cela donne 0060, mais, comme 
il n'y a que 18 de polarisation, cela ne fait qu'un écart de 0'4 
environ: or,'avec le polarimétre allemand, 0'4 = 0.104 de pola- 
risation en nioins ; on aurait donc réellement 27.928 - 0,104 = 
17.884 de sucre p. 100 cc. de la solution sucree. 

Riais le Srix volume de la solution examinée B 100 ou h 30" 
sera toiljours rimen8 à la température adoptée pour la base de 
la table, soit, dans ce cas, 950, et alors on aura la pureté appa- 
rente 

ce qui est important, surtout lorsqu'il s'agit de déterniiner la 
puret6 des produits de seconde carbonatation ou des jus sulfités. 

Quand on veut avoir des r6sultats exacts, on doit donc tenir 
compte non seulement de la temperature sur  le Brix poids ou 
volume, ou sur la densité, mais encore de la différence entre 
1OOcc. du  liquide ii la température k laquelle on opére et le 
volurne qu'aurait le liquide ramen6 à la température de base de 
la table, et enfin de l'influence qu'exerce la température sur la 
polarisation i n i h e  du sucre. 
' Cela conduit conclure qu'il. faut ramener la température 

des liquides le plus prés possible de la température de base de 
la table. l , 

' Cette action d'une température élevée sur les résultats de la 
pureté apparentt des jus a 6t.i: nettement observée ii plusieiirs 
reprises au début de certaines campagnes faites au commence- 
ment de septembre et durant lesquelles la température de l'eau 
de refroidisseirienl et les conditions générales de l'installation 
des bacs ne permettaient pas d'abaisser & moins de Bo-270 la 
1.empérat.ure des liquides. ce qu'on observe, surtout durant le 
jour. On remarque très bien que les puretés faites avec des 
liquides à haute température sont sensiblement plus basses que 
lorsquc la température s'est abaissée. 

Connaissant l'importance que ce fait peut avoir dans certains 
cas, nous avons pris I'hahitude de faire marquer sur des feuilles 
journaIières, dans certains laboratoires, la température A laquelle 
les jus ont été examinés et  polarisés, afin que, le cas échéant, nn 
p'uisse en tenir compte. 
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Dosage d e s  nitraten dans les eaux elilorurées, 

Par M .  R. MARCILLE, 

Chimiste principal au Laboratriire do la direction de l'agriculture 
de Tunis. 

En !Wi,  dans les Annales agronomiques, j'ai attiré l'attention 
des chimistes sur les causes d'erreurs qu'apportent les chlorures 
dans le dosage des nitrates par le procédé Grandval et Lajoux, et 
j'ai indiqué une méthode permettant d'obtenir un dosage correct. 

Dans IF: numéro de juin 1909 du présent Recueil (p. 213), 
MM. Perrier et Farcy sont revenus sur cette question. 

Mon travail ne paraissant pas avoir 6té connu de ces auteurs, 
fait fort explicable, les Annales agronoiniqws, au~ourd'hui dispa- 
rues, se trouvant peu répandurts eu dehors des laboratoires agri- 
coles, j'ai pensé qu'il serait utile de publier à nouveau la rné- 
thode que j'avais préconisée alors et qui m'a toujours donné 
satisfaction. 
. Le principe de cette methode consiste à insolubiliser les chlo- 
rures avant de faire agir le réactif sulfophéniqiie, et le sel d'ar- 
gent qui nous a paru le plus approprié à cet usage est le sulfate 
d'argent ammoniacal, qu'on prépare facilement de la maniére 
suivante : 

20 gr. de nitrate d'argent, dissous daris une capsule de porce- 
laine avec trés peu d'eau, sont additionnés d'acide sulfurique; 
on cha%ffe au bain de sablé jusqu'à disparition de la plus grande 
partie de cet acide, en ayant soin d'ajouter, avant la fin de I'opé- 
ration, quelques cristaux de sulfate d'ammonium pur,  afin de 
détruire la petite quantité de sulfate de nitrosyle qui aurait pu 
se former. 

.\pri.s refroidissement, on ajoute avec précaution au  contenu de 
la capsule environ 40ce. d'eau distillée, puis de l'ammoniaque 
pure eii quantité suffisante pour dissoudre tout le résidu salin ; 
le volunie est ensuite complété à 80cc. 

1 cc. de cette solution précipite seusiblernent 25 iiiilligr. de 
chlore. 

Cette concentration n'est évidemment pas obligatoire. 
Les dosages se pratiquent alors de Ia manière suivante : dans 

une capsule à fond rond, on introduit 10 à 25 cc. de l'eau ana- 
lyser, dont on connaît la richesse en chlore; on calcule le volume 
de la solution de sulfate d'argent qu'il est nécessaire d'ajouter 
pour prkipiter tout le chlore de la prise d'essai ; on verse dans 
la capsule le nombre de cc. ou de fractions de cc. de réactif 
ainsi calculé et une ou deux gouttes en excès; on agite ; on porte 
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la capsule h l'étuve ou au  bain de sable jusqu'h dessiccation com- 
pléte; on laisse alors refroidir la capsule, après quoi on fait tom- 
ber sur le résidu, au lieu de 1 cc., dose ordinaire, 1 cr.5 B 2cc. 
du réactif sulfophéniqué; puis, et c'est là un détail important, on 
détache le mieux possible, avec un agitateur, les particules sali- 

.nes adhkrentes h la capsule, et on les broie de manière à obtenir 
une bouillie assez horriogène. De celte façon, tout le nitrate 
imprégnant le prkcipite de chlorure d'argent est bien attaqué, et 
sa transformation en nitrophénol est complète. 

L'opi.,ration est continuée de la manibre ordinaire; la bouillie 
est étendue d'eau ; le liquide est versé dans une fiole graduée ; 
la capsule est hvCe une fois encore h l'eau, puis L I'ammo- 
niaque. 

L'excEs d'amnioniaque dissout la majeure partie du précipité 
de chlorure d'argent ; les quelques parcelles qui peuvent rester 
inattaquées, après agitation, tombent rapidement au fond de la 
fiole, et la filtration n'est g6néralemmt pas nécessaire. 

Nous avons constaté, par une série d'essais, qu'on obtient tou- 
jours ainsi des dosages exacts, même dans des solutions renfer- 
mant 5 gr.  de sel par litre. 

Cette mEthode nous a permis en particulier le dosage de 
l'acide nitrique dans les effluents d'épuration d'eaux d'égout ren- 
fermant jusqu'ii. 1 gr.5 de chlore par litre et dans les eaux des 
puits artésiens du Sud tunisien, dont la teneur en acide nitrique 
varie de 10 h 30 milligr. par litre et celle en chlore de O gr .8  à 
2 g r .4 .  

Des essais effectués en ce moment nous permettent de penser 
que ce procédé pourra également s'appliquer au dosage des 
matières organiques, car ce dosage par la permanganate de 
potasse, ainsi que l'a montr6 M. Duyk ( l ) ,  est aussi notablement 
influencé par la présence du chlore. 

REVUE DES PUBLICATIO AS FRAlVÇAISES 

Réactions seuslbles des acides laatiqne et glyooli- 
que. - M .  UENIGES (Bd le t in  de la  Socictb de phurmacie de Bor- 
deaux de mai 1909). - On utilise fréquernrrienl, pour la recher- 
che d e  l'acide lactique, la propriété qu'il possède de former, en 
prèsence de certains oxydants appropriés, d e  l'aldéhyde, qu'on 

(1) Annales de chimie maly t ique ,  1901, p. M. 
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caractérise par ses propriétésr6ductrices et par son action sur la 
fuchsine bisulfitée. 

M. Denigès a constaté qu'on peut arriver à caractériser des tra- 
ces d'acide lactique en mettant à profit la propriété que possède 
cet acide de donner. au contact de SOiH2 concentré. de I'éthanal. 
qui a la proprieté de se condenser avec les phénols et les alca- 
loïdes du groupe de la morphine, en donnant des produits' 
color&. 

On prend dans un tube O cc.20 de solution lactique (& 2 p.100 au 
maximum) et 2cc. de S04H2 pur (D = 1,84) ;  on porte le tube 
dans l'eau bouillante pendant 2 minutes; on le laisse ensuite 
refroidir, et l'on ajoute une ou deux gouttes d'une solution alcoo- 
lique de gaïacol au vingtième ; il se forme une coloration rouge, 
qui est simplement rosée avec 1 centième de rnilligr. d'acide lac-. 
tique dans-la prise d'essai; en remplaçant le gaïacol par la 
codéine en solution au vingtième, on obtient une coloration 
rouge pour les solutions relativement concentrkes d'acide lacti- 
que, jaune pour les solutions très faibles. 

Le gaïacol est prkf6rable pour la recherche de l'acide lactique 
dans les liquides de l'organisme. 

A une telripérature plus élevée que celle de l'eau bouillante, 
l'acide glycolique donne du formol, qu'on décèle A l'aide de la 
codéine, du gaïacol ou du paracrksol, employé en solution alcoo- 
lique au vingtième. . 

On prend dans un tube quelques parcelles (de 2 2 10 milligr. j 
de la substance à essayer avec Occ.20 d'eau et 2 cc. de SO'I-Z" 
(D = 1,84) ; on chaufye avec precaution à feu nu, jusqu'à dégage- 
ment de fines bullés gazeuses ; on laisse refroidir, et l'on ri,ioute 
une seule goutte de solution de codéine; il se développe une colo- 
ration jaune, qui passe rapidement au violet si  la sibstance était 
de l'acide glycolique. 

Avec le gaïacol et le paracrésol, on opère diffhwnmerit; on 
prend la méme quantitk de substance, qu'on additionne d'eau et 
de SOqW4,  comme il a été indiqué ci-dessus; mais, avant de 
chauffer, on ajoute 1 ou 2 gouttes de solution de gaïacol ou de 
paracresol et 1 cc. d'acide acétique cristallisable ; on porte Ic tube 
dans une flamine de  gaz chauffante, en agitant; il se produit, 
avec le gaïacol, une coloration violette, qui se dissout en brun 
dans l'alcool et en violet dans l'acide acétique et dans SObHx;  
avecle paracrésol, la coloration est verte ou vert-brun, se diluant 
en vert dans l'alcool et dans les acides acétique et sulfurique.. 

. nonage de 1'urCe par l'hypobromlte de soude. - 
M .  FLORENCE (Comptes rendus de l'Académie des sciences). - 
Le dosage de l'urée par I'hypohromite de soude ne donne pas des 
résultats absolument exacts ; c'est reconnu par tous les chimistes. 
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RI. Florence admet que la totalité de l'urée n'est pas décomposée, 
et, h la suite de nombreuses analyses pratiquées sur de l'uree, il 
a constaté qu'on doit majorer de  4,s p.100 les chiffres fournis par 
l'uréomètre. 

Il y a encore 2 tenir compte des causes d'erreur diverses dues 
aux autres corps azotés urinaires (acide urique, créatinine et 
sels ammoniacaux). 

On peut se  débarrasser de l'acide urique et de la créat,inine 
par le sous-acétate de plomb liquide. 

Pour éliminer les sels ammoniacaux, il fallait trouver un pro- 
cédé simple et  rapide ; or, M .  Florence a constaté que le sous- 
acétate de plomb en excès, provenant de la défkation des urines, 
déplace en totalité les sels arnrnoniacaux au bout de 70 minutes, 
si l'on chauffe au bain-marie bouillant; en ne dépassant pas 
cette durée de 70 minutes, on ne décompose pas d'urée; celle-ci 
ne commence à se décomposer que vers la quatre-vingtième 
minute. 

11 n'est pas possible de se débarrasser des sels aminoniacaux 
pa r  la maan^ésie, parce que celle-ci détruit partiellement l'urée. 

Le mode opkratoire est le suivant : on traite 10 cc. d'urine par 
5cc. de sous-acétate de plomb liquide ; après un repos de 
10 minutes, on filtre et on lave le filtre; le filtratuin et les eaux 
de  lavage sont portés dans une capsule au  bain-marie bouillant 
pendant 70 minutes; au  bout de ce temps, on laisse refroidir, et  
I'on complète le volurne de 10Occ. ; on introduit 19cc. de ce 
melange dans l'uréomètre ; on ajoute de 10 h 12 cc. de solution 
d'hypobromite de soude préparée d'apres la formule de 
M .  Moreiane, et I'on agite. Le nombre de  cc. d'azote lu sur 
l'échelle, multiplié (toutes corrections de température et  de pres- 
sion effectuées) par le poids de I cc. d'azote, donne la quantité 
d'azote dégagée par Z cc. d'urine; en ajoutant au chiffre trouvé 
la correction 4,5 p. 200 indiquée plus haut, on a la quantittr réelle 
d'azote contenue dans la prise d'essai. 

Les chiffres obtenus par ce procédé sont légérernent plus forts 
que ceux fournis par la méthode de Morner et d'autres méthodes 
considérées coinme précises ; mais on ne doit pas oublier que 
M. Sallerin, s'appuyant sur de longueset minutieuses recherches, 
a montré que les méthodes soi-disarit précises, qui reposent sur le 
déplacement des sels ammoniacaux par la magnésie, donnent 
des chilrres trop faibles, par suite de la décomposition d'une 
partie de l'urée ; cette décomposition peut aller jusqu'h 36 cc. par 
litre, et M .  Florence consid6r.e ce chiffre comme un rrii~iirriuni. 

Vani l l ine  recretlf de I'aotipyrlne eL dc ln eryogé- 
nine. - M .  PRIMOT (Bullet in des sciences phnrmacologiques de 
mai 1909). - M. Prirnot prepare le réactif i la vanilline cn en 
dissolvant i gr. dans 100 gr. d'alcool à 9 5 h t  en ajoutant 6 gr. 
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d ' l1~1  au demi. Si l'on prend dans une capsule $ fond pIat un 
très petil crislal d'antipyrine, sur lequel on verse 2cc. environ 
du réactif précedent, et si l'on h a p o r e  au bain-marie, il se forme 
un anneau orangé foncé, puis un dépôt de  même couleur. 

Le pyrainidon ne donne pas la même réaction, ce qui permet 
de déceler la presence de I'antipyrine dont il pourrait étre frau- 
duleusement additionnE . 

La cryoghine  donne avec le même réactif, dans les mêmes 
conditions, une teinte jaune-verdâtre. 

Caractéi.imation des pliénoln par I'aaide sulfuri 
qoe I'orniolé. - M .  POIJGNET (Bulletin des sciences pharrnn- 
culo~qiques de mars 1909). - On sait que SO'I12 formolé (SO'H" 2 
66OiOcc., eau iOcc., formol A 40 p. 100 20 gouttes) donne des 
précipités ou des colorations caractéristiques avec les phénols ou 
avec les dérivks phknoliques. M. Pougnet a Ctiidii: cette réaction 
sur plusieurs substances phénoliques ; il a fait ses essais en 
prenant dans un tube Ogr. 20 de substance et en ajoutant 1 cc. 
de réactif. Si  la substance était en solution, on se servait d'un 
réactif ne contenant pas d'eau. 

Voici les résullals obtenus avec les eorps suivants : 
Phénol. - Precipité rose se formant par la chaleur. 
Pyrocatichine. - Précipite blanc, puis lilas et brun en chauf- 

fant. 
Résorcine. - Prkcipité blanc devenant rouge-ponceau. 
Hydroquinone. - Précipité gris sale, brun chaud. 
Pyvo.qnllol. - PrEcipité lie de vin. 
Phloroglucine. - Pr6cipité jaune pâle, jaune d'or en chauffant.' 
Orcine. - Coloration aca.jou. 
Ga'iacol. - Comme la pfrocatkchine. 
Ezqinol.  - PrEcipitC rouge-brique, noir en chauffant. 
Vnnillina. - Coloration jaune-verdâtre, devenant grenat, puis 

rouge-brun. 
Paracrézol. - PrBcipité blanc-grisâtre. 
Tricresol. - Précipité violet. 
Créosde de hêtre. - Précipité rouge, passant au violet, puis 

au  brun. 
Nnhpdol a .  - Précipité blanc-rose. . 

NaphIo1 P .  - Précipité rose surnageant un  liquide d'une fluo- 
rescence verte analogue & celle de la flnorescéine. 

Iodonapktol P. -- Précipite brun surnageant un liquide d'une 
fluorescence verte. 

Acide salicylique. - Précipité blanc. 
Salicylate de soude. - I'récipité blanc. 
Salicylate de naphtol 14. - Coloration jaune, brune en chauffant. 
Acide acétylsalicylique (aspirine). - Précipité rose ; si l'on opère 
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avec le réactif non dilué, on a une couleur rouge semblable 
celle de la morphine. 

Pal-achto~-ophbnol. -- Précipité blanc-rosé. 
Diamido-résorcine. - Coloration jaune k chaud.  
Acide yallique. - Coloration rouge-pourpre. 
Acide dibromogallique. - Coloration rouge-pourpre. 
Tunnin. - Précipité rose, orangé ?I chaud.  
Dincétyltannin (tannigène). - Précipité rouge-brun.  
0zyiodo.qallate de bismuth (nirol). - Précipité rouge-brun 

chaud.  
Thymol. - Précipité jaune,  rouge-brun A chaud. 
Asaprol. - Précipité h run .  
Acide clrr,ysophanique. - Coloration rouge-brun avec le réac- 

tion non dilué. 
Morphine. - Coloration rouge-pourpre. 
Codéine. - Idem. 
Héroine. - Idem. 
Tyrosine. - Coloration vert-émeraude. 

REVUE DES PUBLICATIONS ~ T R A N G È R E S  

A n a l y s e  des bie0des tl'Okloli~iiin. - M .  L. T. 1\IER- 
ILILL ( b h g .  and min. Journal, 1909, p. 1248) .  - Les méthodes 
ordinaires d'analyse des minerais de  zinc ne sont pas  applicables 
d a n s  le CAS des  minerais provenant du  district d e  Miami, à cause 
du  hitume et des huiles rriinérales naturelles qu'ils contiennent 
toujours. 

Lesécarts d'analyses entre les chimistes des vendeurs  et ceuxdcs 
acheteurs ont  été trks 6levSs. On a ainsi obtenu, ponr deux 
c:hargernerits, les cliiflres suivants eri zinc et e u  f e r  : 

Vendeurs Acheteurs - - 

Zinc i c r  chargement . . . . 44,7 p. 100 42,6 p .  100 
Zinc 12' chargement . . . . 46,8 p .  100 45,1 p .  400 
Fer i r r  chargement . . . . 3,6 p. 100 7,7 p. 100 
Fer 2' chargement . . . . 2,7 p. 100 4,s p. 100 

P o u r  éviter ces inconvénients, on emploie actuelleinent la 
rnéthode suivante : le  minerai,  pulvérisé trCs finement, est pesé 
dans u n  creuset d e  porcelaine d e  20 cc., dans lequel o n  le chauffe 
t rès  lentement jusqu'au rouge sombre;  le creuset e t  son contenu 
son t  alors refroidis ; le minerai est  transvasé dans  un  vase d'alta- 
que,  puis  décomposé par 8 cc. d'un mélange B parties Cgales 
d'A2021 et d'HCI ; lorsque l'attaque est compléte, on ajoute 
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3 4 gr. de chlorure d'ammonium chimiquement pur ,  p i s  on fait  
bouillir; on ajoute 50 cc. d'eau chaude et 7cc. d'AzH3 ; on fai t  
bouillir, et l'on filtre; l 'hydrate ferrique est lavé avec une solution 
chaude de chlorure d'ammonium ; on dissout le précipité ; on 
reprécipite, et l'on filtre, puis  on titre au  ferrocyanure d e  potas- 
sium. P. T. 

Recherche de l'acide pbospliuric~ue dans les 
roches. - 03. A.-P. IJDOFF (Zerls .  f .  alidyt.  Ch~rnze.  2909, 
p. i'i2). - I,a méthode habituelle de r e r h ~ r c h e  di1 phosphore 

- - 

par le noircissement d u  papier au nitrate d'argent est coinpliquée, 
parce que l'arsenic, l 'antimoine et le s i l ic iun~,  après traitement 
par le magnésium, dkgngent aussi des gaz qui  noircissent le 
nitrate d'argent. Pour  cettt: raison, l'auteur propose de  suhstituer 
l'acétate delcuivre au  sel d'argent. La siib&in-ce à examiner est 
finement pulvérisée, puis  fortement calcinée, (le irianière à élirni- 
ner l'eau, la matière organique et  l'acide carbonique ; on la 
f né lange avec de  la poudre d e  magn6sium, d a n s  In proportion de  
80 ii 100 milligr. d e  substance pour  250 à 300milligr. de magné- 
sium ou d'un mélange ?i parties égales de magnésium et  d'alumi- 
nium ; le melange est place dans u n  tube essais en fer bouché 
avec de l'asbeste peu tassée; le tube est alors chauBE a u  ronge 
jusqii'h ce que le magnésium commence & brû le r ;  lorsque la  
masse fondue est refroidie,on la fait passer dans un  tube àessa i s  
au moyen d'un morceau de fil de  f e r ;  on ajoute alors une solu- 
tion de potasse B 20 p .  100, et  l'on ferme le t ~ i b e  au moyen d 'un  
bouchon en caoutchouc qui  porte u n  tube & chlorure de  calcium 
contenant un  tampon d'ouate s u r  lequel on place une hande  de  
papier réactif. Ce papier est mouillé avec une solution à 5 p. 200 
d'acétate de  cuivre lésèrement acidulée avec l'aride acétique ; le  
sonimet du tube est fermé p a r  un  bouchon Je caoutchouc B 
travers lequel passeun  tube e n  verre ; o n  chniiffe le tube 5 essais, 
et il se produit un  dégagement abondant  d'hydrogCne. E n  deux 
ou trois minutes, s'il y a de  l'hydrogène phosphoré, le papier 
réactif prend une coloration noire uniforme, due à la formation 
de phosphure de  cuivre. Le liquide ne  doit pas  étre porté  A 
l'ébullition, car  il faut  éviter la condensation d e  l'eau d a n s  le 
tube. Aprés exposition à I'air e t  R l'état humide d u  papier réac- 
tif, la couleur n o i r e  disparaît  cornplétenient ou partiellement. 
L'hydrogéne arsenié noircit aussi le papier réactif. mais l a  colo- 
ration a u n  aspect métallique tout b fo i t  difïérent de  celui dû a u  
phosphore et  n c  disparaît  pas par  exposition I'air. S'il se 
forme de  l'ammoniaque, par  l'action del'alitaii. sur  la masse fon- 
due, en quantite plus  q u e  suffisante poursa ture r  l'acide acétique 
présent, le papier réactif se  colore en bleu intense et  devient 
ensuite b run  p a r  suite de la  formation d'oxyde cuproso-cuprique, 
mais, dans ce cas, la couleur verte o r i ~ i n a l e  ne revient pas sous 
l'action de l'air humide.  ' N. B. 
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Influence di1 borax dmns les ennala d'or. - 11. J. E. 
CLERTNELL (En,+ and mining Jourmal, 1909, p. 696). - L'auteur, 
après une série- d7exp6riences sur un minerai type fret-nzilling 
(direckment amalgamahle), a été amené aux concliisions suivan- 
tes, eri ce qui concerne l'eniploi du horax dans les flux. 

2 0  L'emploi d'un grand excès de borax a tendance S produire 
une scorie dure, pierreuse, très difficile a séparer du plomb. Lors- 
qu'on la touche, spécialement avec un instrument conpant, elle 
se résout en morceaux avec explosion ou bien elle cristallise brus- 
quement en aiguilles rayonnées. Presqu'invariablement, une pel- 
licule de plomb adhère à la scorie. 

20 Lorsqu'on n'emploie pas de borax, le culot se sépare nette- 
ment de la scorie ; 

3 O  La présence du borax rend la charge plus fusible et donne 
ordinairement une scorie vert-clair. 

En  employant une petite quantité de borax. n'excédant pas 
5 10gr. par. assay-ton. on obtient une scorie uriiforme, de 
laquelle se détache très bien le culot de plomb, Eans pellicule 
métallique adherente. 

Deux skies  d'essais, qui ont été faites simultanément avec 
du borax et sans borax, Tes autres conditions étant égales, ont 
démontré que le borax n'occasionne, par sa prksence, aucune 
perte en or. 

Le principal avantage du borax, employé en petite quantité, est 
principalement de donner une plus grande fusibilité à la scorie. 

1'. T. 

D ~ s ~ g e  de I'lodc dan- Ic sirop d'iodure de Fer. - 
Apotheker Zeitungj. - Le dosage de l'iode dans le sirop d'iodure 
d e  fer à I'aide du nitrate d'argent ne donne pas des garanties 
complètes d'exactitude, attendÜque le sucre et l'eau qui servent 
à préparer le sirop (si l'on ne se sert pas d'eau distillée) peuvent 
contenir des chlorures. 

La méthode de dosage par le perchlorure de fer exige, après 
la  mise en liberté de l'iode, une distillation ou l'épuisement à 
l'aide d'un dissolvant de l'iode. 

On peut recourir au procédé suivant : on prend 5 gr. du sirop 
à essayer, qu'on introduit dans un  flacon d'une capacitk de 150 à 
200 cc. et auxquels on ajoute 4cc. de  perchlorure de fer liquide; 
on mélange ; après u n  contact d'une heure ou une heure et 
demie, la réaction est terminée ; on ajoute 100cc. d'eau distillée 
e t  10 cc. d'acide phosphorique officinal, qui dissout l'excks de 
perchlorure de fer en formant u n  sel incolore ; on ajoute immS- 
dintement Ogr. 50 ou Z gr .  d'iodure de potassium pour dissoudre 
l'iode mis en liberté, et 1'011 titre ce dernier à l'aide d'une solu- 
tion d'hyposulfite de soude. Ce titrage doit étre effectué rapi- 
dement, afin d'éviter que, en présence de l'acide phosphorique, 
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il ne se produise uiie'i.êaction eii sens contraire, l'iode réoxydant 
le  sel ferreux. 

Coimporrition tic in  ï i i i i a r ~ e .  - 3111. 11EMII\;GTON e t  
HAILTLKY (Phar~riaceztiicnl Journnl, 1909, 1, p .  670). - L'ana- 
lyse de i 2  kchantillons de  litharge t montré qu'en aucun cas  ce 
produit n'est corripl6terrierit soluble dans l'acide :ici:tique e t  dans 
AzO2l étendu. Le résidu insoluble varie, pour l'acide acétique, 
de 0,18 ti 4,45 p.100; tous les échüntillons renferiiiaient d u  fer et 
des carbonates ; deux contenaient du  cuivre. 

D'autre part,  MM. Harrison et. W a t t  ont publié les résultats de  
l'analyse de  12 litharges anglaises, dont  la coiiiposition variai t  
dans les limites suivantes : 

Insoluble . . . de  0,0271 :2 0,212 
Oxyde de  plomb de  95,4676 h 9O.!l866 
15iL03 . . . . de  O b 0,0310 
CuO. . . . . de O à 0,0220 
Sb'04 . . . . de  0,0010 a 0,0389 
F e W  . . . . de  0,0104.R 0,0:190 
hI5O" . . . d e  O 0038 à 0,0338 
Z n 0  . . . . d e  O à 0,005 
NiO. . . . . d e  O 5 0,004 
Cao. . . . . de 0,0128 i i  0,116 
Mg0 . . . . de 0,0010 ù 0,0220 
P20" . . . . d e  O B 0,0840 
Pb02 . . . . de  O A 0,4600 
P b .  . . . . d e  O 5 4 3440 

A .  D. 

~18tliodrm (L'n~nlyme d r m  crroulolioiia* tlurcia. - 
JI. G. HÜBENER (Chena. Zait., 1909, pages 244 et  155). - Les  
deux méthodes siinples proposées jusqu'à présent pour  l'analyse 
du caoutchouc vulcanisé, celles de  Axelrodel d e  Iludde, n'ont p a s  
donné de  résultats satisfaisants entre les mains de l'auteur d a n s  
le cas du  caoutchouc durci. Ln inéthodc qu'il propose consiste à 
déterminer : 1 0  l a  quantité de  brome absorbé par  les valences 
non saturées du caoutchouc non vulcanist! encore présent d a n s  
l'échantillon ; 20 le  soufre combiné avec le caoutchouc vulcanisC 
de l'échantillon. L a  somme des équivalents des deux est u n e  
mesure des doubles liaisons primitives et ,  p a r  conséquent, du  
caoutchouc prksent avan t  la vulcanisation. La difficulté était d e  
trouver un solvanl faisant pénétrei- Ie Lmmte jusqu'au centre des 
particules de caoutchouc ; l'auteur a observé que  l'eau de brome 
pénktre rapidement rneme les caoutchoucs vulcnnis6s les p lus  
durs, ce qui  permet de  vaincre cette tlifficulté. Le procédé est  le 
suivant : on  met 0sr.l de  caoutchouc vulcanisé finement r i p é  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans une fiole d'Erleuirieye~ avec environ 75 cc. d'eau et 40 cc. de 
brome ; on maintient la fiole L une douce chaleur sur un bain de 
sable; lorsque la plus grande partie du brome a disparu, on 
augmente la chaleur jusqu'à ce qu'il n'en reste plus; si I'on a 
employé une quantité suffisante de brome, les particules brunes 
de caoutchouc vulcanisé se sont transformées en un précipité 
floconneux blanc; on filtre celui-ci, et on le lave & I'eau chaude; 
le filtratum contient le soufre non combiné au  caoutchouc sous 
forme de S04ile, qu'on dose la manihre habituelle ; on met le 
prbcipité dans un  flacon avec 25cc. de nitrate d'argent K/20 et 
10 B 15 cc. d'AzO% pur concentré, et I'on fait bouillir le liquide 
jusqu'k ce que les vapeurs d'AzOW commencent à appar&e; 
lorsque le volume total est réduit à environ 15 cc., on dilue avec 
de I'eau; on ajoute 5 cc. de solution saturée d'alun de fer, el l'excès 
de nitrate d'argent est titre avec le sulfocyanure de potassium 
N/I0. Le calcul est basé sur I'hypothkse que 320gr. de brome 
sont ahsorb6s par 236gr. de caoutchouc C'"lIi0 ; on ohtient ainsi 
la urooorlion de caoutchouc non corribirié nu soufre. Le soufre 

L .  

combint! au caoutchouc s'obtient par différence entre le soufre 
total et le soufre non combiné (déterminé ci-dessus). On dose le 
soufre total en c1iaufYant au bain-marie I gr .  de l'échantillon avec 
AzO'H concentré, jusqu'à évaporation de l'acide ; on mélange le 
résidu avec Sgr .  de carbonate de soude et 3gr. de nitrate de 
potasse, et I'on chauffe doucement jusq~i'à fusion ; le produit 
fondu est dissous dans I'eau; la solution filtrée est évaporée A 
siccité avec HCI, et l'on dose SO'H' ?i la manière habituelle. Le 
caoutchouc vulcanisé et le caoutchouc correspondant au soufre 
de vulcanisation sont calculés nu moyen de l'équation suivante : 

Le caoutchouc ainsi trouvé, ajouté à celui dosé par la méthode 
au brome, donne le caoutchouc total original. 

Suivant une autre modification de la mkthode, le prbcipité 
bromé peut étre recueilli su run  filtre taré et lavé, d'abord à l'eau, 
puis à l'alcool, et enfin séché à 600 ; le précipité est alors incinéré ; 
le poids des cendres et le poids du  caoutchouc sulfuré, calculé 
d'aprés le soufre de vulcanisation, sont déduits du poids du pré- 
cipité séché ; la différence représente le poids du caoutchouc 
tétrabromé au  moyen duquel on peut calculer le poids du caout- 
chouc. Dans le cas oii le caoutchouc renferme certaines sub- 
stances minhales destinées à charger le caoutchouc et conte- 
nant d u  soufre ou se combinant avec le soufre, les cendres 
doivent être analysées, et les résultats doivent entrer en ligne de 
compte dans la d6termination.d~ soufre non combiné, 

fi. R. 
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Dosage dc l'acidité et de I'aeitle humique d e n  
terrei. - M .  R.  A1,RI":R.T (Zeils.  fiïr angelu. Chmie ,  1909, 
p. 533). -Nous avons analys6 précédemment (1) un travail de  
Süchting sur le méme sujet. L'auteur propose une nouvelle 
methode bas6e sur la saturation des acides du sol par un excès 
d'alcali (baryte, chaux ou magnésie) et la détermination de la 
quantité neutralisée d'aprés le dégagerrierit d'anirnoniaque que 
donne la partie restante en agissant sur un sel nmmoniacal. 
20 a 25 gr. de terre sèche sont déIay6s dans une fiole de 1 litre 

avec 200 cc. d'eau ; on ajoute 50 à 200 cc. de liqueur de baryte 
de titre connu, puis 10gr. de sel arnniouiac; on fait bouillir pen- 
dant 20 à 25 minutes, en recueillant l'ammoniaque dans une  
liqueur acide titr6c ; on évalue comme d'habitude la quantité 
d'ammoniaque déplacée, et l'on en dEduit la quantité de haryte 
restée libre aprés saturalion des acides de la terre analysée. 

L'auteur recommande, pour le titrage de l'acide après distilla- 
tion, l'alizarinsulfonate de sodium, qui a l'avantage de garder 
toute sa  sensibilité dans les solutions chaudes ; de plus, I'appro- 
che du point de saturation est indiquée par un virage du jaune 
au brun, et le point final exact par le passage au rouge-violet ; 
le titrage est donc trés facile. 

Les résultats concordent bien avec ceux de la méthode Tacke- 
Süchting. 

L'auteur a, de plus, recherché un procédé de démonstration d e  
la présence d'acides humiques lihres dans les terres. II a constat6 
que certains sels de lithium ceagissent facilement et -rapidement 
avec les acides du sol ; le phosphale convient hien à cette 
recherche. Ce sel donne, en présence d'acides humides libres, des  
humates de lithium solubles et de l'acide phosphorique. Toute- 
fois, on n'est pas parvenu ù tirer de cette réaction un procédé 
quantitatif de recherche des acides humiques libres. 

11 convient très bien, par contre, pour une recherche qualita- 
tive, et méme pour une évaluation approximative ; il suffit d e  
mettre la terre en suspensiondans l'eau, d'ajouter quelques grains 
de phosphate de lithium et, aprés agitation, de laisser en diges- 
tion jusqu'aii moment oii la coloration n'augmente plus ; en 
procédant par corriparaison, on obtient des résultüts intéres- 
sants. E .  S. 

Reeherahe den mtthylpentonen en prémeoae des 

peoloserrl. - M. L. ROSENTEIALEH. (Zeits .  f .  analyt. Chernie, 
2909, p. 165). - La réaction spectrale de Widtsme et Tollens est 
basée sur l'existence d'une raie caractéristique entre le vert et l e  
bleu lorsqu'on chauffe le liquide avec IICl ; elle peut être utilisee 
pour la recherche, soit du m6thylfurfurol dans les produits de 

( 1 )  Annales de chimie analytique, 1908, p. 289. 
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distillation, suit des inélhyl pentoses daris la substance originelle. 
Dans le cas du rhninnose pur, O milligr.44 peuvent être retrou- 
vés directement saus distillation, mais, si I'on est en presence de 
plus de dix fois la quantité ci-dessus de pentose, le liquide devient 
trop foncé pour l'observation directe. 

L'auteur décrit un autre proc6dé pour la recherche des méthyl- 
pentoses, bas6 sur l'emploi d'acétone purifi6 d'une manière spé- 
ciale. Si I'on chauffe la substance dans un  tuhe avec environ 
10 cc. d'HC1 concentré et 1 à 2cc. d'acétone   en da rit t O  minutes 
au bain-marie, il se développe une coloration rouge, présentant 
une bande bien nette dans le jaune et s'étendant des deux côtés 
de la raie il. Les pentoses donnent, dans des conditions sembla- 
bles, un  liquide hrun. sans spectre caractéristique. La couleur 
rouge peut étre extraite en agitant la solution avec un phénol 
liquide incolore, tel que la créosote ou le gaïacol, et l'extrait est 
dilué avec de l'acide ac6tique cristallisable pour l'examen spec- 
troscopique. Cette réaction permet de caractériser Omilligr- 15 
de rharnnose en présence de 20 fois cette quantité de pentose. Le 
furfurol donne aÜssi une coloration rouge, mais cette coloration 
est di tmite si l'on chaiifrependant 10 miniitcs. Pour 1ii recherche 
du furfurol en présence du rnéthylfurfurol, l'essai à l'aniline est 
de beaucoup le plus sensible. 

L'auteur décrit un autre mode d'essai, reposant sur l'emploi 
de la résorcine ou di1 pyrogallol 2t qui peut aussi êt,re employc': 
en présence du méthylfurfurol. Si l'on traite le furfurol distillé 
avec un égal volume THCI concentré et quelques cristaux de 
résorcine ou de pyrogallol, le liquide devient de plus en plus 
foncé; la moitié droite du spectre est obscurcie, et, au bout de 
quelque temps, une bande d'absorption apparaît dans le rouge 
et s'étend vers le milieu. Si la quantité de furfurol est faible, ces 
réactions peuvent ne pas se produire, mais on observe une bande 
d'absorotion hien nette entre les raies C et il. Lorsaue tout le 
spectre est obscurci, il se forme un précipité; si I'on sépare 
celui-ci par filtration, on trouve qu'il donne une solution bleu- 
violet dans l'acide acétique cristallisable. montrant la bande 
d'absorption entre C et 1). N. Ti. 

Dosage d e s  aeit le~ gens cleiis l e s  savons. - MM. G .  
PEJULEH et L. YHA'IK (Ze i l .  f .  angew. Chernie, 4909, p. 252). 
- Le dosage des acides gras, ou plus exactement de la graisse 
totale, comprend en réalité l'ensemble des corps gras contenus 
dans le savon, c'est-à-dire les acides gras, les graisses neutres, 
les corps non saponifiables, les acides résiniques, etc. 

Ce dosage s'effectue suivant diverses méthodes : 
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a) MCTHODE DANS LESQUELLES LES ACIDES GRAS S O N T  PESOS 
TELS : 

l o  Mithode dite d u  gûlenu de cire.  - C'est plutbt un procedé de  
contrôle technique qu'une méthode d'analyse ; on décompose la 
solution de savon nar nn acide : on chauffe afin de fondre les 
acides gras, et, au  besoin, on ajoute de la paraffine ou de la cire 
vierge afin de faciliter la prise en gateau ; on laisse refroidir ; 
on détache la masse cristallis6e, qu'on sèche et qu'on phse; on 
skche de diRerentes façons, soit dans le vide sur SOiR2, soit a 
haute température, soit par essuyage avec un papier filtre. 

2O Methode de Hehner. - On sépare les acides gras comme 
ci-dessus, et on les soumet & un lavige prolong6 l'eau chaude. 
Ce procédi: n'est applicable qu'autant qu'on n'a pas affaire B une 
matière grasse contenant des acides gras solubles ou volatils, 
comme c'est le cas pour les graisses de cocotier et de palmiste. 

? M é t h o d e  pur extrnction. - Les acides gras mis en liberté par 
un acide sont dissous par agitation avec l'éther ou l'essence IégEre 
de pétrole ; on évapore la solution éthérée; on séche et I'on 
pèse. 

6) M É ~ ~ o n e s  D A N S  LESQUEI.LES LES ACIDES GRAS SONT PESBS 
A LE'PAT DE SELS : 

1 0  A l'état de sels potassiques ou sodiques. - La solution éthbrée 
des acidcs gras est additionnec d'alcool, puis neutralisée par une  
solut,ion alcoolique titrée de soude ou de potasse ; on desséche 
ensuite cette solution de savon en présence de sable ou de pierre 
ponce. On connaît la quantité d'alcali employée, par ditférence 
avec les acidesgras (d'après Hefelrnann et Steiner). 

A l'itat de sels calciques. - Hraun a recommandé, dans le 
cas de graisses de palmiste ou de ~ o t i e r ,  de transformer le sel 
potassique ou sodique en sel calcique en ajoutant du chlorure 
de calcium à la solution d'acides gras neutralis6e. Après filtra- 
tion, on lave à L'eau f ~ o i d e ;  on sèche ti 100" on pèse et I'on calcine 
jusqu'à transfohnation complète des cendres en Cao. 

Les acides gras mis en liberté sont mesurés b une température 
déterminée dans des appareils spéciaux à peu prks comme dans 
le cas du dosage volumétrique du beurre dans le lait par le pro- 
cédé Mercier. Les inventeurs des appareils ont établi, pour des 
corps gras connus, des coefficients permettant de transformer la 
lecture des volumes en poids. Dans les cas oii l'on se trouve en 
présence d'un corps gras indeterminé, il faut prendre la densité 
des acides gras au moyen d'un petit aréonièlre ou d'un picno- 
mètre. 
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Les auteurs ont sourriis ces différents procédés ?i une étude très 
coinpl'te, en vue de rechercher le plus exact. II faut dire tout 
d'abord que le procédé doil varier suivanl les corps gras A ana- 
lyser. Ils ont étudié les graisses de cocotier et de palmiste, les 
huiles de lin et d'olive et le suif de mouton. 

La détermination des acides gras dans les savons de cocolier ou 
de palmisle ne peul s'efl'ectuer exactemeul que par la pesée à l'état 
d e  sels potassiques ou sodiques. Pour les contrbles industriels, 
on peut se servir de l'appareil Lühring, qui est basé sur la lec- 
ture du  volume des acides gras dans un tube gradué. Toutes les 
autres méthodes donnent des résultats inexacts. 

Pour les savons d'huile de l in,  les acides gras peuvent étre do& 
par le procédé Hehner ; on obtient aussi de bons résultats avec 
le procedé par extraction, mais il faut sécher les acides grasdans 
u n  courant d'acide carbonique, en raison de la facilité avec 
laquelle ils absorbent de  I'oxygèrie, surtout Zt haute température. 
La méthode au gateau de cireest utilisable pour le contrôle indus- 
triel. Les sels alcalins des acides gras sont aussi oxydables que 
les acides gras eux-inémes. 

Le dosage sous forme de sels de chaux ou 2 l'appareil Liihring 
est inexact. 

Dans les savons d'huile d'olive ou de  suif, on peut doser exacte. 
ment les acides gras par le procédé de Kehner et par extraction. 
Les acides gras rie s'oxyderit pas lorsyu'on les dessèche 2 l'air ; 
le procédé du glteau de cire est applicable. 

Le dosage à l'état de sels calciques donne, dans le cas d'huile 
d'olive, des valeurs approchées, mais les résultats sont inexacts. 
Dans le cas du suif de irioutori, le procédé volurii6trique (appareil 
Lühring) n'est pas applicable aux graisses qui ont un point de 
solidification élevé cornnw le suif; il donne deschiffres approchés, 
iif.ilisnbles industriellement dans le cas de savon d'huile d'olive. 

K .  S. 
-- 

BIBLIOGRAPHIE 

Les basen pliysieo-chlmiques de 1n ohinnie analy- 
tique, par le Dr  W. HERZ, professeur ti l'université de Breslau, traduit 
de l'allemand par E. PEIILIPPI. licencié ès sciences; 1 vol. de 167 p .  
(Gauthier-Villars. éditeur, 35, quai des Grands-Augustins, Paris). 
Prix du volume cartonne : 5 fr. 
' II est, dit l'auteur daus sa prkface, d'une grande irnporlaace que les 
chmistes, dans leurs recherches et dans leur enseignement, s'effor- 
cent de donner ii la chimie analytique la hase la plus large possible. 
Un rble des plus considérables revient la chimie physique dans la 
solution de ce problème. C'est ce que W. Oslwald a été le premier 
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montrer sous une forme didactique dans ses Bases scienti&ues de la  
chimie analytique (1894). Toute une  génération d e  chercheiirs l'a 
dhjk suivi dans la voie qu'il a ainsi tracée et a travaillè t~ relier entre 
elles l a  chimie physique et  la chimie analytique. Dans le présent 
ouvrage, l'outeur s'est moins préoccupé d'apporter des faits nouveaux 
que de faire un choix parmi ceux qui sont déjh connus et de  les pr& 
senter sous l a  forme l a  plus convenable. II a tenté d'exposer, au point 
de vue de  l 'analyse chimique, les parties de  la chimie physique qu'au 
cours de s a  carrière déjà longue de  professeur à l'llniversité de Bres- 
lau, la pratique e t  l'enseignement lui ont lait reconnaître comme les 
plus utilespcur l'intelligence desniéthodes analytiques.ll a moins cher- 
ché B être complet qu'ti être clair, c a r  il a pense que, pour s e  confor- 
mer au programme de cette collection de monographies, il devait 
s'attacher surtout ou c6té didactique e t  ne choisir, dans la chimie 
physique, que les points les plus importants,  pour les exposer briève- 
ment e t  simplement, en  écartant le plus possible ce qui est hypotheti- 
que. Apres avoir lu cet ouvrage, l'étudiant, comme l'analyste de la 
vieille èeole, pourra étudier avec fruit les traites plus développés de 
chimie physique. 

Les tlécoiivcrter iiioclernes eii plipique, 20 e'dition, 
par 0. M A N V I L L E ,  docteur 6s sciences, 1 vol. de 463 pages. (Hermann, 
éditeur, 6, rue de  la Sorbonne, Paris) .  - Cette deuxième édition, que 
l'auteur a transformée presque coinplétement, est composée d e  deux 
parties. La  première, Electricite' et matiére, ne renferme que le prin- 
cipe des expériences et  leurs résultats. On y trouve les idées qui ont  
conduit les physiciens B I 'hypotkse  d'un atome matériel, formé d'ions 
et d'electrons, 

La deuxième, Les ions et les électrons d a n s  la théo~ie  des phéno- 
mènes physiques, est  I'applicaiion aux phenomènes physiques des 
idees exposées dans  la I r e  pariie ; l 'expérience y coudoie la théarie. 
L'auteur a pensé qu'en nieltant a chte de l'hypothése les expériences 
qui l'ont suggérée, l'exposition de  ces questions se trouverait singu- 
lièrement facilitée. 

Dans le dernier chapitre, Dfatière et éther, l'auteur s e  propose de  
préparer le lecteur B suivre ce1 important mouven~ent  scieutifique que 
vient de creer l a  magnkto-optique. Enfin, il traite, d'après Thomson, 
celte délicate question, I'Entrainement de I'éther. On pourra ainsi 
suivre e t  comprendre les discussions qui se sont elevees, ent re  savants, 
depuis la decouverte du radium, sur  la validité des principes fonda- 
mentaux de la rriecanique ralionnelle. 

La lecture de cet intéressant volume facilitera a u  lecteur lacounais- 
sance de tous les faits qui préparent I'évoluiion de la science. 

Fabrlcatiou des eugrais chimiques, par  J .  FRITSCH, 
ingénieur-chimiste. 1 vol. de  540 pages (H.  Desforges, éditeur, 29, 
quai des Grands-Augustin, Paris, VIe). Prix : 20 fr .  - Cet ouvrage est 
divisé en trois parties et traite de  la fabrication des engrais phospha- 
tes, azotés et  potassiques. 

Dans l a  première partie, après une étude su r  l e  phosphore e l  ses 
composés, l'auteur passe en revue les gisements de  phosphates de  tous 
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les pays et  termine ce chapitre pa r  un tableau d'ensemble donnant  
l'emplacement géographique e t  la composition chimique de  tous les 
phosphates connus. La fabrication des  superphosphates minéraux est 
ddcrite avec ampleur et  largement documentée j toutes les opérations 
qui s'y rattachent sont exposkes d'une manière claire e t  concise. Les 
scories Thomas sont l'objet d'une monographie excessivement inté- 
ressante, quiconstitue actuellement le document le plus complet sur  
ce sujet .  

La seconde partie est consacrée ti l a  fabrication des engrais azot'és ; 
la troisikme traite des engrais potassiques ; elle comprend. e n  outre, 
la statistique d e  l a  production des engrais dans tous les pays et  la 
lkgislation des engrais en France. L'ouvrage se termine par une im- 
portante étude sur  les transbordements et  l a  manutention Bconomi- 
que des matieres premieres e t  des produits fabriqués. Dans la crise 
actuelle d e  la main-d'œuvre, ce chapitre revét une importance toute 
spSciale pour les fabricants. 

E n  résume, comme le dit  M .  A .  Livacbe dans une lettre l'auteur. 
cet ouvrage renferme une somme considerable de  travail et  contient 
des choses bien interessantes. 

Esaini d'niie théorle de la vulennisation, par le  docteur 
C. OTTO WEBER, traduit  de  l'allemand par  A .  FAYOL. - 1 brochure 
de 57 pages. (II. Desforges, éditeur, 29, quai des Grands-Augustins). 
Prix : 1 fi.. W. - La vulcanisation du caoutchouc est un phino.  
méne peu connu ; aussi cette opération est-elle purement empirique. 
L'auteur s'est efforce d'y apporter quelque clarté. Pour lui, c'est B la 
connaissance imparfaite de l'état colloïdal d u  caoutchouc qu'il faut 
attribuer l'obscurité qui ri,gne sur le problérrie d e  la vulcanisation. 

Aussi résume-t-il tout d'abord nos connaissances sur les colloides et  
l'étal colloïdal. 

Appliquant ensuite ces connaissances a u  cas particulier d u  caout- 
chouc, il arrive à cette conclusion que la vulcanisation du~caoutchoue 
es t  u n  phénoméne de pectisation provoqué par une influence 
chimique. 

I l  étudie ensuite les conditions dans lesquelles on obtient la vulca- 
nisation, e t  il 'arrive à cette conclusion aue  le carbure d'hvdroaénc du " " 
caoutchouc, le polyprène, se combine'au soufre sans  dégagement 
d'hydrogéne sulfuré ; la vulcanisation est  donc un p h h o q b n e  
d'addition. 

Les limites superieure e t  inférieure sont vraiseii~blablemeot dkfloies 
pa r  les corps C'ooH160Sm e t  Cio'JH160S. A u  point d e  vue physique, cette 
s k i e  est caractkrisée par la diminution de  l a  souplesse, par I'accrois- 
sement  de la dureté, en allant du  terme le plus bas au terme le plus 
haut.  Le degrè dc  vdcanisation dépend de l a  température, de la durée 
de  l'opération e t  d e  la quantité de  soufre employé. 

La théorie d e  l a  vdcaoisation n e  peut ê t re  basée sur des considéra- 
tions exclusivement chimiques ou exclusivement physiques ; c'est un 
phénoméne physico-chimique complexe. 
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NOUVELLES 

Denxlème Cengrés internation~l  pour la réprem- 
slon de# rraodes aoucernint Irs tlenréen a l l m p -  
tairem, les produits chlmlqnerr et  les mmtlires p- 
mières do la drognerle (Paris, 17-24 octobre 1909). - Le 
Deuxième Congrès i n t e rna t iona l  p o u r  la répression des f raudes ,  
organisé sous les auspices de la Société universelle de  l a  Croix-Blan- 
che de Genkve, se t iendra  k Paris du 17 au  24 octobre prochain, dans  
les salles de la Faculté de  médecine. 

Le but d u  CongrPs est de  poursuivre l'œuvre du Congrés de Genéve 
de  1908, a u  point de  vue industriel et  conimercial ; d'etablir l a  tiumen- 
clature des manipulations que les produits de  l'alimentation ou utilisés 
en therapeiitiqiie peuvent suhir sans que leur nature en soit modiflee 
kt sans qu'ils cessent de constituer une marchandise loyale ; dc déter- 
miner enfin les matiéres étrangères qui peuvent étre introduite# a u  
cours de ces manipulations, tout  en respectant les exigences légitimes 
de I'hy,"  len ne. 

Deux sections o n t  été prévues ti cet effet, en ce qui concerne les  
matières alimentaires. 

Prcrnibre section : Technologie a l imenta i re ,  constituée par les pro- 
ducteurs e t  les commerçanls soucieux de  soumettre leurs désiderata & 
l'appréciation des hygiénistes ; 

Deuxikme section : Hygiene a l imenta i re ,  dont  les membres auront 
fonction d'examiner les propositions de l a  premiére section et  de for- 
muler sur chacune un avis motivé qui servira de  base aux d i sc~ i s shns  
et aux décisions des Assemblées génerales. 

Une troisième section comporte le programme tout special des ma- 
tiéres premières de la droguerie, des huiles essentielles e t  des matiéres 
aromatiques, des produits chimiques et des eaux minérales. S a  cornpo- 
Liition mixte - Industriels ou importateurs et  techniciens réunis - 
réalise en quelque sorte l a  synthése des Congrès de la Croix-Blanche. 

Le plan général adopte par  le Comité d'organisation du Congres e t  
la méthode de  travail indiquée aux ddeguds-rappor teurs  chargés de 
présenter, en un rapport succint, les desiderata des producteurs ou 
des groupements professionnels peuvent s e  résumer dans les cinq 
points suivants : 

1'3 Compléter l a  definition d u  p r o d u i t  commercialement p u r  
adoptée d Genèae. - I l  demeure entendu qu'on ne  modifiera pas ce 
qui a été adopté B Genkve, mais on le complétera, s'il y a lieu, c'est- 
&-dire qu'on ajoutera tout ce qui parailra de nature B faire corps avec 
la definition elle-mérne. 

D'autre part, o c  complCtera le catalogue dressé lors d u  premier 
Congres par l a  définition des produits oublies ou non définis h 
Genkve. 

4 O  Ope?ations régulières.  - Sous cette rubrique, o n  donnera l a  
liste des opérations qui peuvent é t re  utiles à la préparation des pro- 
duits commercialement purs. 
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3O Opérations facultatives. - Sous cette rubrique, on donnera la 
liste des opérations qui peuvent 6tre utiles, mais qui ont un caractère 
différent des précédentes, en ce sens qu'elles doivent btre indiquées -- 
qualitativement ou quantitativement - aux acheteurs par une men- 
tion appropriée. . .  . -  . 
40 Dénominations gt!ographiques. - Nentionner si les d6nomina- 

tions géographiques sont considérées comme indiquant l'espdcr: ou 
i'originc- 

Par exemple : a Saucisson d'Arles, pommes de terre de Hollande I> 

les dénominations r Arles )) et cc Hollande 1) indiquent l'espèce et non 
pas l'origine. 

Inversement, dans Champagne, Cognac, beurre d'lsigny, les noms 
de Champagne, Cognac et Isigny indiquent l'origine et non l'espèce. 

EiO V m m .  - Réunir sous forme de vœux tous les désiderata. 
Ex. : Les fabricants de moutarde émettent le vœu que les operations 

suivantes.. . soient interdites en mison de ce qu'elles ont uniquement 
un but frauduleux et que leur indication est toujours illusoire. 

Dans i'établissernent des rapports, il est entendu qu'on se 
placera toujours au point de vue de l'acheteur et non k celui du 
vendeur. 

Le Congrks de Paris est placé sous le hauf. patronage de M.  Ruau, 
ministre de l'Agriculture; de M. le ministre de l'Intérieur, président du 
Conseil; de M. le ministre du Commerce; de M. le sous-secrétaire d'Etat 
el la Guerre; de M. le président du Conseil municipal de la ville de Paris, 
et de M. le président du Conseil général du département de la Seine. 

Lc gouvernement français a déposé un projet de loi tendant l'ou- 
vcrture d'un crédit spécial destine à subvcntionoer le Congrès de 
Paris ; sur rapport favorable de la Commission du budget, le Parle- 
inenl, adoptant ledit projet, a voté une somme de 40.000 francs h cet 
effct. 

Les invitations officielles dugouvernernent français, transmises aux 
ELats étrangers par les soins de M.  le niinistre des bfîaires étrangéres, 
ont rencontré partout l'accueil le plus favorable, et les acceptations 
se fout chaque jour plus nombreuses. 

La ville de Paris, qui s'était déjà fait représenter au Congrés de 
Genève de 1908 par une déltigalion importante, prendra une part active 
aux travaux du Congrès de Paris, dont elle a ,  en outre, décidé de rece- 
voir les participants en  une féte qu'elle offrira en son 116tel de Ville, le 
soir de l'une des journées de travail. 

D'autre part, les organisateurs du Congres ont prévu au programme 
une série de visites des centres importants de la production des matiè- 
res alimentaires, ainsi que des excursions aux régions vinicoles (Cham- 
pagne, Charentes, Bordelais). 

La France saura, en cette occasion, faire !i ses hotes l'honneur 
des r i~hesses  de son sol, de I'activite de son industrie, comme du 
charme de ses élégances. 

Enfin, des Comités locaux se sont formés' en de nombreux pays, 
depuis la Belgique jusqu'k la République Argentine, qui se font parli- 
culiérement remarquer par la création de Rureaux permarienls, des- 
tines, dans l'esprit des organisateurs, à assurer la continiiite d'action 
de l'œuvre de btliite moralité due à l'initiative de la  Croix-Blanche, 
dont la pensée généreuse se porte bien moins encore vers la repres- 
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sion des f r audes  que vers la protection d u  commerce honnête, sau- 
vegarde de la santé publique. 

Premier Cougrè~ fraiigctis do  Proid. - A  l a  suite du suc- 
cès du premier Congres international du froid tenu en 1908 & I'nris, 
l'Association française du froid a décide de  réunir  dans  l a  ville de 
Lyon, dnler au 3 octobre 2009, le p remie r  Congrès n a t i o n a l d u  f ro id ,  
qui est organisé avec le concours de l a  municipalité lyonnaise. Ce Con- 
gres aiira lieu sous le patronage du Ministre de  l'Agriculture, sous l a  
présidence d'honneur de M. Chéron. sous-secrétaire d'Etat & l a  Marine, 
et sous la présidence effective de M. IIerriot, maire de  Lyon. 

Tous les membres de  l'Association française du froid peuvent faire 
gratuilement partie d u  Congrès ; pour les personnes étrangeres à cette 
Association, la cotisation est d e  10 francs. Cette cotisation est réduite 
à 5 francs pour les personnes d e l a  famiile d'un congressiste, qui sont 
consit1ért:es cornme nierritires assoc& du Congrès. 

I.es Compagnies d e  chemins d e  fer accordent u n e  réduction dc  
50 p.  100 aux congressistes titiilaires oii associés. 

D'autres avantages sont accordés aux congressistes, mais le bureau 
du Congrès ne peut garantir  l'intégralité de tous ces avantages qu'aux 
personnes ayant  fait parvenir le montant  de leur cotisation avant  le 
i e r  septembre au  secr?tariat general du Congr i :~ ,  10, rue Denis-Pois- 
son, ii Paris. ou a u  cabinet du maire d e  Lyon, à 1'Hbtel de  Ville. 

Voici le programme dcs questions qui seront étudiées par le Con- 
grès : 

Les travaux di1 Congres seront repartis ent re  les 4 sections ci-aprks : 

Section 1. - GAZ LIQUI?FIES ET M A T I ~ I E L  FRIGORIFIQUE. 

I1rkx'dent : M. D'Arsonval, membre d e  l'lnstitut, professeur a u  
Collège de France. 

i e r  Vice-pre'sident : M. Uarrier, ingénieur des services adminis- 
tratifs de la Guerre. 

Vice-pre'sidents : M M .  Douane, ingénieur-constructeur ; Uen- 
nicl, ingenieiir-constructeur. 

Secré ta i re  : hl Touplain, chimiste a u  laboratoire du ministere 
des Fin an ces. 

Ire question. - Analyse des gaz de l'air par les procédés de  liqué- 
faction. 

Rnppor teur  : M .  Georges Claude. ingénieur. 
2r question. - Elablissement, &l'usage des délaillants, de chambres 

frigorifiques de_cayacite riiaxiiria pour le plus pciit rriodèle de machi- 
nes c o u i a m r n ~ n t  établies. 

Rappor teurs :  MM.  Singrun, ingknieur-constiiicteiir,  et  Robert, 
ingénieur de la maison Çlar. 

3e  question. - Perfeclionnement des organes de distribution des 
compresseurs. 

R a p p o r k u r  : MM. Lefebvre, ingénieur de  la Société du froid 
industriel. 

4 0  question. - Méthodes génerales d'essai des machines & froid 
(dispositifs a prévoir dans la construction et  l'installation des appareils 
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pour permettre ces essais h u n e  période quelconque de la marche et 
s ans  installation ultérieure), 

Rapporteur : M .  Castera, ingénieur d e  la Société de  machines 
A froid Fi rary .  

59 question. - Fonçage des puits paii congélation. 
Rr~pporleur : M .  Havet,, ingénieur.  

Ge question. - .4pplications de  la congélation du sol aux trasaiix 
d u  Mélropoliiain de I'aris. 

Rrzpporteu~ : M. Poulain, ingénieur de l'entreprise Çhagnaud. 
7 e  question. - Création de stations centrales e n  vue de la distri- 

bution d u  froid A domicile dans les g r a n d e s  villes de l''rance. 
Rapporleur : M .  Weill, secr6laire gcnéral di1 Congri:~. 

8 0  question. Agencement des wagons pour la production d u  froid 
en cours de route. Dispositifs mécaniques nouveaux. 

Rapporteur : M .  Michel, directeur technique de la Société 
française des wagons aérothermiques. 

ge question. - Organisation d& rails e l  aigiiillage de transports 
des viandes dans les locaux frigorifiques. 

Rapporteur : MY. A. Jacquesson, ingbnieur-constructeur, e t  
Pontet, constructeur d'appareils d'abattoirs. 

1 0 e  question. - La pratique de l'isolation. - Corriparaison des 
méthodes génbralernerit employées. 

Rapporteur : M .  Denniel. 
Essais sur les isolants dans les chambres froides. 

Rapporteur : M .  Kunzler. 

Section 2. - APPLICATIONS G&.UI?RALFS DU FROID. 

Président : M .  Moiissu, professeur à 1'Rcole nationale vétéri- 
naire d'A1fort. 

Vice-pre'sidcr~ts : M M  Ferrihach, chef de  si~rvice a l'lnstitiit 
Pasteur ; D r  Lorlal .Jacob, clief (le cliriiquc 2 l a  Faculté de ~riikiecine 
de I'üris ; Orner Ileciigis, priisident des coiniriissiiir~naires en  fruits ; 
Prwof., prksident de l'Union des Syndicats de l 'alimentation en gros. 

Secréluires : RIM. Crolbois, ing6nieiir-agronoine, chef de labo- 
ratoire & I'Inslitut Pastcur ; D' Pcirel ,  docteur Es sciences; 
Padé, directeur du laboratoire de  la  Bourse du commerce ; 
Velluz, directeur de la SociétC des magasins et transports frigori- 
fiques d e  France.  

I r e  question. - Application du froid B l a  vinification. 
Rapporteurs : M M .  Rlanccau, directeur d e  la station axologi-  

que d 'Epernay ; Crolbois, chef de laboratoire b l'Institut Pasteur. 
2e  question. - Conservation d u  poisson. 

Rnpprleurs : MM. Delpon, directeur des docks frigorifiques 
de Hordeaux; Velluz, directeur de l a  Societé des transports frigorifi- 
ques ; Tanazacq, president du Svndical des mandataires au poisson. 

3e  question. - L'emploi des chambres froides par le petit com- 
rn ercc. 

R(~pporleur : M .  Padé, directeur du laboratoire de la Bourse 
du conimeree. 

4e question. - L'iodiistrie du  froid pour  l'alimentation de l'armée. 
Rapp7'1PiLr : M .  le Dr Viry. 
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S e  question. - Technique de la réfrigiration dans les abattoirs 
agricoles et marchés centraux. 

Rupporteur : Y. Lucas, ingénieur-agronome, directeur des 
fermes agronomiques de Gournay. 

6e question. - Conservation des graines et  produits horticoles. 
Rapporteur : M .  Pade, directeur du laboratoire de la Bourse 

du commerce. 
7e question. - Application du froid B l'induslrie fromagère. 

Rapporteur: M .  1'. Lebrou, ingénieur, industriel B Roquefort. 

Section 3. - TRANSPORTS FKIGOlIIFIQUES. 

IJrésident : M .  de Pellerin de  Latouche, adniinistratclir de la 
(;oriipagnie P.-Ln-M. e t  de la Compagnie générale transatlantique. 

Secrétaire : hl. Gay,  ingénieur, ancien élève de l'ticole des 
Ponts et Chaussées. 

I r c  question. - Création d'entrepdts frigorifiques. 
Rapporteur: hl. Dugit-Chesal, inspecteur de la Compagnie du 

Nord. 
Ze question. - Interveriliou des Cliarnbres de cornmerre dans  I'édi- 

fication d'entrepbts I'rigorifiques. 
Rupporteur : RI. A. Dufresoe, armateur.  

3 e  qucstion. - Qu'est ce qu'un wagon refrigbranl 9 
Rapporteur : h l .  J .  de Loverdo, secrétaire général de I'Asso- 

cialion. 
P qucstion. - Rncouragements a accorder aux sociét6s privées 

pour l 'aménagement ou l a  construction de  wagons rbfrigerants. 
Ral~porteur : M .  I'ader, inspecteur à l a  Compagnie de  l'Est. 

3 question. - HéfrigGration des cales de  navires. 
Ilapporteur : M .  Cademartory, ingénieur des ateliers des Mes- 

sageries marit imes.  

Section 4. - L~?GISLATION 

Président : M .  Lenoir, diputé.  
Vice-présidents : MM. Maurice Quentin, conseiller municipal 

de Paris, avocat la Cour d'appel; Maurice Ordinaire, directeur de 
1'Uffice de  la Hésidence générale de Tunisie. 

Secrétaire : M .  Du Maroussem, directeur de  l a  Société fran- 
çaise des wagons aéro-thermiques. 

i r e  question. - tlèglementation de l'industrie d u  froid aux halles 
centrales de Paris. 

Rnpporteurs : MM. Bouvier e t  Houchereau, présidents de Syn- 
dicats de inandataires aux hallcs. 

9' question. -- Dénaturation d u  sel mar in  destiiié aux saumures 
frigorifiques. 

Rapporteur : M .  l'adé, directeur du laboratoire de l a  Boiirse 
du commerce. 

3' question. - Reglerncntalion de la vente du saumon congelé. 
Rapporteur : M .  Boucley, représentant de la maison Christen, 

de B91e. 
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Errata. - D a n s  l'article d e  M. Pel let ,  qu i  a p a r u  dans  l e  numéro  
d e  juillet 1909, L'aire les cor rec t ions  su ivan tes  : 

l i agc  249, l a  formule qui  s e  l rouve  A l a  9. l igoe do i t  ê t re  rétablie 
comme su i t  : 

P + 1" (1 ) P + P' 
= sucre p. 100011 --- = sucre p .  100gr. 

,144- 112 t 288 - t 
P a g e  250, IOc et 11. l ignes e n  con imençar i t  p a r  l e  bas, au lieu d e  : 

cc dndelek D, l i r e  : LI dndrlik j1. 

Même page,  4 e  l igne e n  cornmençau t  p a r  le h a u t ,  ap res  l c  mot  : 
CC cons tan te  n, a jou te r  : CC francaise ». 

Page  2 3 ,  % l e  ligne, aprbs  les rnols : « beaucoup plus d e  réactif 
plonihiqiie u, a jou te r  : « q u e  pour  les p rodu i t s  d e  bet terave ». 

Même page, 2% ligne, au lieu d e  : (1 es t  i i icomplete  », lire : (1 est 
souven t  incomplète  II. 

Page 252, 90 l igne,  a u  lieu d e  : K n o t a m m e n t  l ' influence d e  l'addi- 
t ion de l 'acide chlorhydrique 3, l i r e  : (( nota in i r i en l  l'irifliience de 
l 'echauffenierit produit  p a r  l 'addi t ion d e  l 'acide chlurtiydi,ique ». 

DEMANDES E T  O F F R E S  D'EMPLOIS. 
Nous iril'orriio~is rios lecteurs qu'en qualit6 d e  secrélaire gbri6ral du S y n -  

dicat des chimistes, ~ i o u s  nous rliargeoris, 1oi.sque les demandes et  les 
ofires le permettent d e  procurer des cliimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux cliirnisies qui  sont à la recherche d'un erntiloi. 
Les irisertioris que  nous faisons dans  les dnnales  sont  ahsoliimeiit grx- 
tui les .  S'adresser A hl .  Crinon, 45, r u e  Turenne ,  Paris, 30. 

S u r  la  demande d e  R1 le secretaire de I~hssocial ion des anciens clé\es 
d c  I'Inslilut d e  cliirnie appliqiiéc, nous informons les iiidustriels qu'ils 
peuvent aussi deniaiider des chirnislcs cn s'adressant à lui,  3, rile \lichc- 
let, Paris (6) .  

L'Associalion amicale des anciens el6vt.s d e  I'Instiliit national agrono- 
niiqiie est à rii&ine chaque a n n k  d'oil'iir a MM. les induslriils, clii- 
mistes, etc.,  le concours de plusieurs i ~ i g ~ r i i e u r s  agronomes. 

Prikre d'adresser les demandes a u  siege social de l'hssocialion. 16, rue 
Clsude Berniird. I'aris, 50. 

L'Associalion des anciens éléves du laboratoire de cliimic analytique de 
I'Uriiversitd de Günéve nous prie de faire savoir qu'elle peut offrir des 
chimistes capables et expérimentés dans  tous los dorriaines se rattùctiant 
à la  chimie. - Adresser les dernarides à 1'Kcole d e  chimie, à Genhve. 

CHIMISTE dip!brnb d 'une Universite suissc?, docteur és sciences. ancien 
directeur d 'un laboratoire pour  la  rCpression des fraudes 

alimentaires, ancien directeur d'une fabrique ile produits aliiiienlaire~. 
i:lierclit? situaiion d i :  r:hirriiste e n  chef ou d e  directeur de I'al~i~iqiii~ de 
pruduils eliirniqiies, pharnia(:cutiques ou aliiiic!ntaires. Adresser les ofi'res 
a u  bureau des Annales, 43, rue 'ï'urcnnc, aux  initiales A .  L). V .  

I I I-~ri ieur  E. P.  C., 4 ans  chef d e  laboratoire dans riiine de CHIMISTE cuivre, D '  ayan l  travaillb tlans laboratoires c l  Lraction electriiluc, 
excellentes réferences, corinaissant l'espagnol, chercho situation a I'itrdn- 
ger (Europe ou hors d'Luropel ddns industrie chimique ou iiltictro-cliinii- 
que .  Ecrire : M. Vallely, 52, rue Petit, Paris. 

L e  Gelant : C .  CK1905. 
- 

LAVAL. - l M P X I M E H l E  L. ~ J A R N ~ ~ C I U U  K T  C i . .  
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Par M. L .  Lovrros, chef du Laboratoire d u  Ministhre des Finances 
a Belfort. 

On sait que le nitrate d'ammoniaque fond facilement vers 1300 
et qu'il commence H se dkomposer  B 210" si,  dans le sel fondu 
et chauffé dans u n  tube de  verre ou dans une capsule de  porce- 
laine, on introduit certains rnétaux, en particulier d u  cuivre, du  
zinc ou du  niclrcl, on  constate que ces mktaux sont  vivement 
attaqués et  passent rapiderrient en dissolulion, alors que  d'autres 
métaux usuels, tels que  le fer, l'étain et l'antiinoine, placés dans 
les m h e s  conditions, restent totalenient inattaqués ou ne subis- 
sent que des actions lentes et Iégkres. 

Ces faits peuvent trouver des applications avantageuses dans  
les lahoratoires appelCs à procéder à l'analyse de certains pro- 
duits de l'industrie inétallurgiqne pr6sent:int des éléments métal- 
liques divers, simplement superposés, tel que, p a r  exemple, le 
cas d'un hi-iriétal constitué p a r  d u  fer  ou d c  l'acier servant de  
support à du cuivre, tlu laiton ou d u  riickel. 

Dans ce cas, en effet, on peut effectuer en quelq?ies minutes la 
sbparation 1:t le dosase rigoureux d u  fer, et connailre aussi,  par  
suite, la proportion de l'autre élément. 

Pour ce,ln, il suffit de  peser exactenient u n  poids convenable 
de l'échantillon (2 à. Icgr.), d'introduire l a  inntiére dans le nitrate 
d'ammoniaque fondu e t  de  chauffer pendant quelques instants, 
jusqu'i ce que l 'attaque soit visiblement terniinbe. E n  versant 
alors l'essai dans  l'eau, on peut en retirer le fer, nettement séparé 
et prét h Elre pesé api-és un sirriple essuyage. 

Ces opCralions sont  ex&cutées en quelques minutes, et les résul- 
tats oblenus surit rigoiireusenient exacts ; le procC.dE irie parat t  
donc recoinmimdahle. 

App~reils ii (.~~iiisciiiciit liitci~iniitciit ou eoutlnu, 

Par M .  Ilenri VIUREUX. 

Cet appareil, comiiie celui de 31. Etnix, se  monte dans une  
allonge plncCe s u r  le 1)nllon renfermant le liquide destiné & l'épui- 
sement, mais il filtre automatiquement le liquide avant le siphon- 

SEP~BMRRE 1909. 
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nage; en outre, le siphon est démontahle, de telle sorte que 
l'épuisement peut être continu ou intermittent suivant les besoins. . 

Fig. 1. Fig. 2 .  

Comme l'indique la figure i ,  il comprend trois parties, qui 
sont, de l'extérieur B I'intkrieur : 

d W n  cylindre A, qui porte, à quelques centimètres desa base, 
quatre orifices circulaires a, disposés syiriétriquement, et  qui, Ii 
sa partie supérieure, est aplati sur la moitié de  sa section b ;  

2W1i tube B ouvert en biseau ii sa base e t  portant à sa partie 
supérieure une encoche c ; de plus, il est entouré de bouchons de 
liège mobiles d ; 

3 T n  siphon C. 
Pour monter L'appareil, on place le siphon C dans le tube B, la 

courbure reposant bien dans l'encoche c ; la petite branche vient 
trEs prCs rles 1)ouchons d ; l'autre branche dipasse un peu la 
partie infkricure du tuhe B. Ces deux piéees, étant réunies, sont 
placées dans le cyi ind~e A, qui est préalablement entoure d'une 
toile 9. torchon, puis d'une toile mdtallique bien serrée, surtout 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s i  l a  matihre est très fine ; le tout recouvre seulement les orifices (1 

p a r  oh doit passer le liquide filtré. 
Ce dispositif est placé dans  une  allonge (fia. 2) ; on dispose la 

matière b 6puiser dans l'allonge et  en dehors de  l'appareil 
filtrant ; cette allonge, fixée à u n  ballon contenant le solvant, est 
surmontée d'un r6frigérant dont  le biseau laisse couler le liquide 
condensé s u r  la partie aplatie (lu cylindre A jfig. 3). 

Il est dEs lors facile de se rendre compte d u  fonctionnement de 
l'appareil : les vapeurs  passent par  le tube central U et  se con- 
densent dans  le  réfrigérant ; le liquide condensé tombc sur  la 
matière à épuiser,  la traverse en dissolvant les parties solubles, 
filtre par  les orifices a et remplit  lc cylindrc jusqu'à la hauteur 
supérieure du tube B ; le siplion s'airiorce alors de lui-rri&me, vide 
l'appareil e t  ainsi de  suite. 

En employant u n  réfrigérant puissant (5 grosses pointes par 
exemple), dont  le tube inftkieur, très large, laisse opérer le reflux 
aisément? on peut mener  l'opération trEs rapidement. Le liquide 
retonil~arit sur la matière conserve une  température élevée, car 
il est réchautE continuellement par  les vapeurs qui arrivent en 
grande abondance. 

L e  fonctionnenient de l'appareil, ainsi disposé avec le siphon, 
est intermittent ; niais, en supprimant  le siphon, l'appareil 
devient continu, le liquide condensé étant  toujours ohlia6 de 
filtrer et de passer par  les orifices a pour  arriver à. la hauteur 
supérieure du  tube B et retomber d a n s  le tiallon. L'kpuisernent 
peut donc se faire dans  l'un comme dans l 'autre cas. 

Le siphon est interchangeahle. La haut,eiir du  tube Il dans le 
cylindre A est variable d'après In place du  bouchon fermeture d 
et permet. ainsi de produire le siphonnage sous des pressions 
varial)les, suivant  la qunntitS de iriatière épuiser.  

Comme,'d'autre part ,  la pression dans l'appareil est propor- 
tionnelle à la hauteur  d u  liquide à filtrcr, condense et  contenu 
daus l'ampoule, on p e ~ i t  aiignieriler ou  diiriinuer cette pression 
selon la difficulté de la filtration. 

Cet appareil présente l'avantage d'étre complètement d h o n -  
table, réglable, d'une grande simplicité, de  neltoyage et de cons- 
truction faciles. 

011 a expérimenté ce dispositif, avec succès, au  laboratoire de 
chimie organique de  la Sorhonne. Il a t o ~ ~ j o u r s  donné, avec des 
poudres fines, [rés denses ou t r i s  Ifi#res, un épuisement 
rapide et complet ( l ) .  

(1) Cet appareil se trouve chez M. Leurie,Z8 bis, rue, du Cardinal Leinoine, 
à Paris 
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Sur la détermiuaiio~ de I'crtrait sec tics vins, 

Directeur de la Station agronoiniquc de Sabne-et-Loire. 

On sait que le dosage de l'extrait sec des vins  consiste dans 
l'évaluation d u  poids des matières qui  sorit e n  solution dans ce 
liquide et  qu i  restent après l'évaporation complète, celle-ci 
étant obtenue, soit p a r  ébullition a u  bain-iiiarie, soit p a r  dessic- 
cation dans le vide en prkence  de corps al~sorhaiite. De nombreu- 
ses méthodes, dont  on trouve la description dans les traités 
spéciaux, ont été proposées pour la d6terriiination de l'extrait sec 
des vins ; trois d'entre elles sont généralement pratiquées d a n s  
les laboratoires. La première, dite procédé cenobaroniélrique d e  
Iloudart,, donne des indications rapides et est, pour cette raison, 
très appréciée par  le comrnerce. Le procédé de  l'extrait h 100°, 
jusqu'alors suivi d a n s  les expertises, consiste à dessécher un  cer- 
tain volume de vin au  bain-marie liouillant pendant u n  temps  
déterminé. Enfin, dans la méthode dite de l'extrait dans  le vide, 
qui exige plusieurs jours, le vin est évaporé dans le vide par- 
tiel, à la température ordinaire et en présence d'un corps dessé- 
chant, tel que l'acide sulfurique. 

Chacun de ces procédés présente des avantages et  des incon- 
vénients, que nous allons rxpidernent passer en revue. 

La méthode cenoharometrique donne, pour les vins courants, 
des résultats rapides et comparables entre eux, mais ces résultats, 
comme cela se  produit souvent avec les procGd6s commerciaux, 
sont simplement approximatifs; cetteméthode rie peut, en outre, 
Stre appliquée a u x  vins très riclies en extrait  ou contenant 
encore une certiiine quantité de sucre. Pour  ces motifs, l a  
méthode Houdart,  inalgré sa  sirnplicit6, ne saurait  étre consi- 
dérée comme suffisante lorsqu'il s'agit d'obtenir des &ultats 
précis. 

Le procédb dit de l'extrait à ~ O O J  est d 'une application trés 
facile e t  n'exigc qu'un niatériel restreint, niiiis les résultats aux- 
quels il conduit sorit loiu d'&Lre constaiuiiient exacts. De noni- 
breuses causes extérieures, en eK'et, aussi  bien que la constilu- 
tution elle-&&me du vin, font varier sensibleinent les chiffres 
obtenus. C'est ainsi que  11: poids de  I'cxtrnit pi,is aii bain-marie 
est influencé p a r  la nature, la forme et  l'épnisseur d u  vase d a n s  
lequel on opère, par  le volunie du vin dessécli6, par la venlila- 
tion et  1'6tat hygrométrique de l'air. U'nutre part ,  la glycé- 
s ine ,  qui  conslitue & elle seule eriviroii le tiers du poids d e  
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l 'extrait du  vin, est partiellement entraînée p a r  la vapeur d'eau 
à 1000, e t  i'imporlance de  celte perle es9 variable suivant  la 
nature d u  vin.  M. Laborde a montre  q u e  la  proporlion de gly- 
cérine ainsi volaMis& varie de 3 B 35 p- 100, la perte étant 
indépendante de  In richesse absolue des vins  en glyckrine. En 
outre, l a  matière colorante s'altére profondément pendant la 
dessiccation et devient totalement insoluble d a n s  l'eau alcmli&., 
Certains principes fixes, tels que i'acide tartrique et  le sucre, 
disparaissent Egalement, a u  moins en partie. 

L a  méthode de  l'extrait A 1000 comporte donc, en résutné, de  
nombreuses causes d'erreur et conduit fréquemment des k a r t s  
notables entre les rksultats ohtenus p a r  deux chimistes d ib& 
ren ts .  

Le dosage de l'extrait sec dans le  vide a 6té imagine p a r  
M. Magnier de  la  Source;  il consiste ?i Bvaporer un  faible volnme 
de  vin dans le vide partiel en présence de  f acide sulfurique con- 
centre ou de l'acide phosphorique anhydre .  I.es résultats, toa- 
jours  fixes e t  comparables entre eux, n e  sont pas, d'après l'an- 
teur, entachés d'une erreur  s u p é r i c u y  5 Ogr. 5 p a r  litre; i l s  
pernietterit, eri outre, de  séparer, sans  aucune a l t h a t i o n ,  la tuta- 
li t6 des principes extractifs qui  existent dans  le v in .  M .  Magnier 
a montré plus tard qu'on peut arriver a u  m4me but en siippri- 
m a n t  l'emploi d u  vide, e t  en opCrant simplement i ' é v a p m ~ t i o ~  
d u  vin sous une clochede verre, e n  présence de  i'acide sulfuriqne 
concentré. Tledosage ainsi prat.iquédemande, il mt vrai,  u n  temps 
plus long;  il faut,  suivant  la saison, de 5 Et 8 jours pour  obtenir 
u n e  dessiccation parfaite ; mais l'op6ration n'exige qu'un ma% 
rie1 des plus restreints, et plusieurs dosages peuvent être con- 
duits  siinultnnément sous la méme cloche, à condition que la 
surface dess6chante de i'acide sulfnrique soit aussi large que  
possible. 

Nous sommes donc, avec la dessiccation h Froid, e t  en Peronrant 
o u  non au  vide, en possession d'une methode simple de  dosage de 
l'extrait sec, donnant  avec précision le poids des éléments 
fixes, sans niicunc crainte d'dtitrntion pendant  le chauffage. Le 
seul iriconvénierit de ce procédé réside d a n s  la d u d e  de l'opéra- 
t ion,  qui exige plusieurs jours et qu i ,  pour  cette raison, ne  SRU- 

r a i t  &tre adoptée p a r  le cornmerce ni p a r  la plupart  des praticiens. 
Aussi nous a-t-il serrihli: int6ressant d e  ~ e c h e r c h e r  un  procéda 
capable de  donnner, en u n  temps beaucoup moins long, des 
résnltats cornparaliles à ceux de la méthode précédemment 
décrite.  Partant  d e  ce principe que la glycérine ne subit qa'nn 
entrafnerrient insensible lorsqu'on dessèche le vin à basse te rnpb  
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rature (5Oo esviroa), novs axrms pensé B adopter une méthode 
mixte, eonsistanb h dvapwer In presque tdalité du vin & cette 
kmpkaturt! de 00% el achever la desiccation sous une clocfie 
et  8 froid, en pr6seme de l'acide sulfurique concentrk. 

Aprés divers tâton~.ements,nous avons adopté le dispositif sui- 
vanit : on fie sert de vases à eakaik en verre, mesurmt 55 iriillim. 
de diarnéutre et 22 rdLisn. de hauteur ; on y introduit avec une 
pipette 20ce. de r ia ,  exactement mesurCs ; le vase est ensuite 
plad sur l'un des trous d u  bain-marie pr6alablement chauffé; 
kz teniph-d1ur.e du liquide A évaporer n e  doit., à aucuu rriorrie~it, 
dépasser 55O ; on s ' a  wfiure en disposant sur le bain-marie un 
petit vase semblable, contenant de  l'eau daes  iaquelle plonge le 
réservoir d'un t hwmom+Are, dont les indjcations permetterit da 
r4gLer le chauffage du bain-marie- 11 faut environ deux heures et 
demie pour obtenir, dans ces conditions, l'évaporation iL peu prés 
eaiaip44te du vin ; vws la fie de l'opération, on incline les vases 
en divers sem, de fa pua h éhkr l'extrait sirupeux en uue n a p p e  
bien boinogéne ; on rat& du feu avant la dessieeatioa complète, 
alors que l'extrait contient e r i m  Ogr.3 à Ogr.5 d'eau ; on essuie 
le vase, et on le portt sons la cloche k desséc,her, en présence de 
l'acide sulfurique wncentçé. Cappareil dont nous nous servons 
permet (le sécher compléternent, en 24 heures, quatre vases 
scmblnhlcs, et une pesée faite au bout de ce temps donne avec 
exactitude le poids de I'sxtr-ait. Desrnmis Fép6tk nous ont uiori- 
tré, en dfet, qu'un sbjmr plus prolongé sous kt elciche ne fait pas 
perdre aux vases plus. de 2 à. 3 rriilligr., eorrespandant ?i Ogr-10 
ou O p .  t 5  d'extrait par litre. 

Qn jugera de la pêécisioo des ritsultats obteaus' en examinant 
les chifires ci-dessous, qui donnent Lesextraib d'un certain nom- 
b e  de vins, déterminés, d'une part, par dessiccation h froid, et 
de l'autre par la mt&tiocte que nous proposuIis. 

Extrait ohtmu 
Extrait ohtenu a : 1 0 0 - 5 ~ '  et 

h froid, terminé & froid 
en prkscnee en présence 

de SO'Bz de SOWP Différence 
- - - 

1, Vin muge. . 27:20 27,25 0,05 
2.  r . .  23,W 24,40 0,60 
3. II . .  %>W % , I O  0,tO 
4. . . -  'iY,20 48,78 0,45 

» , 27 3 0  2 7 , s  0 ,os  
5 .  

22,60 22,Ya 0,55 
6 .  )> . . 

%,20 29,iS 
0,05 

7 .  )) . . 2k,O5 0,45 
8. 11 . . 23,60 

26, $5 O ,  on 
9 .  » . . 26,40 

24,to 0,30 
10. Vin gris . . 11,m 18,s O,% 
4 1 ,  Vin blanc . . l9,2O %5,70 0,10 

43. D . %,(IO 
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'Les cliiffres olilerius par  les deux mcilhodes sont, on le voit, 
sensiblement identiques dans la plupart des cas, et l'écart le plus 
élevé a étt! de Ogr.60 d'extrait par litre. On peut donc dire que 
cet,te iiiéthode conduit aux rnémes riSsultats que la dessiccation H 
froid avec ou sans l'aide du vide ; elles nous paraît comporter un 
certain nombre d'avantages, consistant, en premier lieu, en cc 
qu'on opère siir un volume de vin relativement élev6 (20 cc.), de 
sorte qu'une erreur de i à 2 niilligr. dans I n  pest!e aflecle Lrés fai- 
blementle résultat final. De plus, le dosage peut être entièrement 
terminé en moins d'un jour et demi, c'est-&-dire qu'il ne 
deinande pas beaucoup plus de temps que l'ancien procédb à tOOD 
Enfin, on est certain de réaliser l'extrait sec sans aucune perte 
de  glyciirine et sans altération de la mat,iBre colnran te ni1 des 
autres principes du vin ; le r6sidu conserve intégralement sa cou- 
leur rouge et reste aisement soluble dans l'eau alcoolisée. Le  
dosage ainsi pratiqué donne donc rapidement et avec certitude 
l a  richesse d'un vin en principes fixes, ceux-ci conservant dans 
l'extrait la constitution même qu'ils possédaient clans le vin. 

Les 1-éact1l'a calvrlqoes 'et le  tlosagc des sucres; 
r C a c l i T  cupro-laatlqae; 

PiIr M .  C. C A ~ R E Z .  

nans  les différentes formules qui ont été publiées pour la pré- 
paration de In liqueur de Fehling, il n'y a que lc sulfate de cui- 
vre qui soit resté L peu prés fixe. Il n'a guére subi d'autres 
variations que celles réjultant de la rectification des poids molé- 
culaires du sulfate de cuivre et du glucose, sauf dans la formule 
donnée par nonnans. Celui-ci a forcé la quantité de sulfate d e  
cuivre et l'a portée b 35 gr., parce que ce sel soi-disant pur ren- 
fermerait environ 1 p .  100 de rrintiéres étrangéreà (1). 

Tous les chinlistes qui ont étudié d'un peu prCs le réactif 
cupro-tartrique y ont apporlé des modificatioiia dans la nature 
et les qiinntitis tant du tartrate que de l'alcali, avec l'iiitention 
d'obtenir un réactif plus stable et sans se préoccuper autrement 
de l'influence quc ces modificiitions pouvaient exercer sur le 
dosage des sucres réducteurs. C'est ainsi que la liqueur de 
Fehling, forniule de JIéhu, contenant 70 gr.  de  soude par litre, 
est consid6rée piir Uonnans (2) comme sensiblement voisine d e  
la sienne, qui en renferme 220 gr.  

(1) T h è ~ e  de nlideciue, 1895, Bordeaux, no 61, p. 23. 
(2) lbiri , p. 36 (note). 
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Tant qu'on s'est borne à. se servir de la liqueur de Fehling en 
déterminant la précipitation du cuivre à l'état d'oxyde cuivreux 
par les sucres réducteurs, il ne semble pas que le terme de l'opé- 
ration, du reste assez peu précis, ait subi de sensibles change- 
ments du fait que le réactif était plus ou moins alcalin ou plus 
ou moins riche en tartrate. Mais si I'on empéche la précipitation 
de l'oxyde cuivreux par la rnéthode de Causse (1) au fwrocya- 
nure de potassium, en suivant la technique de Bonnans (2), les 
résultats varient avec l'alcalinité du réactif. C'est l'une des rai-  
sons pour lesquelles certains chimistes trouvent erroné le facteur 
0,83 donné par Bonnans (3). 

M. Baudry (4) a récemment indiqué comme facteur 0,754. 
J'ai depuis longtemps adopté 0,76, apr6s avoir verifié le réactif 

de Bonnaris par une solution de glucose pur anhydre 
5 p. 1.000. 

L'ktude d'un reactif cuprique dans lequel l'acide tartrique est 
remplacé par l'acide lactique m'a fourni les raisons de ces diver- 
gences. 

REACTIFS CUPRIQUES. - On sait que les tarliates alcdins ne 
sont pas les seules combinaisons organiques susceptibles d'em- 
pCcher la précipitation de l'oxyde cuivrique, aussi bien k chaud 
qu'à. froid, par les alcalis. Cette propriété paraît appartenir 2 
tous les acides-alcools et aussi aux alcools pol-atomiques, ce qui 
semblerait indiquer que, dans les acides, cette propriété doit &tre 
attribuée au groupe alcool et tendrait B faire donner aux cupro- 
tartrntes alcalins une constitution analogue h celle des éirié- 
tiques. 

L'expkrience suivante semble toutefois en coritradictiwi avec 
cette hypothèse : si I'on traite la solution bleu-violet de cupro- 
lactate de soude Far 4 à 5 fois son volume tl'alcool à 95", on 
ohtient u n  liquide limpide, qui, additionné rle son voluine 
d'éther, se sépare en deux couches : une liqueur éthéro-alcooli- 
que, incolore, qui retient la soude, et, au-dessous, une solution 
qui a repris la couleur bleue du lactate de cuivre ; il ne semble 
tloric pas y avoir combinaison entre la soude et le lactate de 
cuivre. 

Quoi qu'il en soit de la constitution des réactifs cupriques, j'ai 
essayé d'utiliser, pour leur préparation, les acides et les alcools 
suivants : 

( i )  Journal de  pharmacie et de chimie, 1889, t .  XIX, p. 471. 
(2)  Thèse de médecine, p.  37. 
(3)  Ibzd. ,  p .  45.  
(4) Union pharmaceutique, 4908, p. 492. 
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Acide &colique. . . .  45 gr. 40 
. . . .  - gly-céritpe iOgr.60 . . . .  - lactique. d(Jgr.00 
. . .  - malique 26gr. 80 pour 3 gr. 463 - citrique. . . .  , 42 gr. 00 

de suIf& de cuivre. 
~ 1 ~ ~ 0 1 .  . . . . . .  e gr. 20 

. . . . .  Glycérine. Ggr.10 
Erytkiriie . . .  6 gr. 10 
Miinnite . . . . . .  6 gr. 00 

Les acides furent Tabord  neutralisEsl p a r  la soude, puis  cha- 
que mélange avec le sel de cuivre f u t  additionné de 12 gr. de 
soude caustique (30 cc, de  lessive des savonniers) et amené au 
volume d e  200 cc. avec de Teau distillée. 20 cc. d e  chaque liqueur 
devaient ainsi correspondre B 10 cc. de  liqueur de  Fehling. . 

Des expériences, que je  rapporterai plus loin, m'avaient mon- 
t ré  que, pour  34gr. 65 de  sulfate de  cuivre, il fallait introduire 
d a n s  le réactif au moins 150 gr. d'acide lactique. Pour plus de 
sûreté, j 'ai pr is  une  p a n t i t é  u n  peu  plus élevée et  représentant 
2 molécules-gr. d'acide, soit 180 gr. IJour les autres substances, 
les quantités en ont été calculées de manière A mettre en présence 
d e  34gr .65  de sulfate d e  cuivre u n  poids d'acide-alcool ou 
d'alcool polyatomique représentant 2 valences alcool. 

L a  préparation du  citl-O-cuprate fut  ahnndonnée dès Ie début, en 
raison de  la quantite élevée d acide, puis de soude nécessaire 
p o u r  neu l id i se r ,  ce qui  ne permettait  pas  d e  rester dans les 
limites de 200 cc. 

L e  glyce~wcupruie,  ~~~~~~~~~~~~cuprate et le  mannito-cuprate, 24 heu- 
res après  leur préparation, avaient déjk Iaissé déposer de I'oxyde 
cuivreux ; un  mois  plus t a rd ,  le  dkpôt Etait très abondant, sauf 
d a n s  le rnannito-cuprate, qui n'avait plus guère changé. 

Les autres liqueurs restèrent tout d'abord limpides. Au bout 
d 'un  mois, Eger  d6pdt vert pille d a n s  le glycol-cuprute et ItSger 
dépbt  rouge dans  le  glycolo-cuprate e t  niéme dans le j lycé~ino-  
cuprnte. 

Seiils les réactifs 'saclique et maligue étaient exempts de tout  
dépbt. 

11 est possible qu'en auamentan t  les quantités d'acide O U  

d'atcool, on arr iverai t  B obtenir des rkactifs stables avec les 
au t res  substances. I l  est encore probable qu'en préparant  ces 
réactifs k deux liqueurs séparées, tous pourraient ètre utilises 
pour  le  dosage des sucr s rétlucteura. Mais je n'ai pas cru devoir 
e n  poursuivre davantage l'examen, en raison de leur prix géné- 
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ralernmt Blevk, inconvénient que ne présente plus aujourd'hui 
l'acide lactique. 

RÉLCTIP CUPBQ-LACTIQUE. - C'est &l'examen spEcial du réac- 
t i f  cupro-lactique que je me suis particulièrement attache. 11 
=mit Bté ,  du reste, le point de d6part de cette étntie. 

J'ai d'abord cherche à déterminer la quantité minima d'acide 
lactique qu'il ktait nbcessaire d'introduire dans la composition 
da réactif, pour quo la chal.eu~ f h t  sans action sur lui. J'ai uti- 
lisé, pour cela, les trois soluticuis suivantes : 

i0 Solirtinn de ladate de m i d e  : 

Acide lactique p u r .  . . 75 gr. 
Lessive des savonniers . q .  S. pour nrutraliser 

(environ 1 10 gr.) 
Eau distillée. . . . . q .  S. p. 500 cc. 

20 Solution de sulfate de cuivre : 
Sulfate de cuivre cristallisé 

pur . . . . . . . 3kgr. 65 
Eau distillée. . . , . q. s .  p. 200 cc. 

3" Lessive des savonniers, D = 1,332 (renferrriürit 400 g r .  de  
soude caustique par litre). 

Dans une serie de ballons de 100 ce., r a i  mélange I O ,  30, 30, 
40,50 ce. de soliitinn d c  lactate de soude avec 10 cc. de solution 
d e  sulfate de cuivre et 10 ou 20 çc. de lessive des savonniers, 
puis chaque mélange a été port6 au volume de 100 cc. Les 
liqueurs obtenues contenaient respectivement t5 ,  30, 45, 60, 
75 p. 1.000 d'acide 1,ictique e t  toujours 1 7 g r . 3 2 3 ~ .  1.000 de 
sulfate dc cuivre ; elles ont été successivement portées à 
l'ébullitiori. Voici, en un tableau, les résultats observés : 

iocc. 

30cc. 

4Occ. 

50cc. 

- 

iocc. 

20cc. 
I0cc. 
POcc. 
I0cc. 

%lm. 
i Oce. 
eocc. 
I0cc. 
20cc. 

Prkcipitk bleu. 

id. 
Limpide. 

id .  
id. 

i d .  
i d ,  
i d .  
i d .  
i d .  

.l PrCci~ilé bleu 
1 et: noir. 

id.  
id.  

Precipité noir. 
Précipité noir 
plus diEcile. 

id 
id: 

PrBeipitb faible 
Pas de précipite 

id .  
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Il résulte de ces essais que 75 gr. d'acide lactique suffisent 
pour eiiipécher la précipitation de  17gr.325 de sulfate de cui- 
vre par la soude à chaud, soit 150 gr. d'acide lactique polir 
3Cgr.65 de sulfate de cuivre. Pour plus de sûreté, ainsi que 
je l'ai déjH dit, je me suis arrété au chiffre de  180 g r .  d'acide 
lactique. 

Mettant alors à profit la solubilité relativement élevée du lac- 
tate de cuivre, j'üi pu préparer un réactif cupro-lactique chimi- 
quement neutre, arec lequel il m'a ét6 possihle d'étudier I'in- 
fluence de la quantité d'alcali dans le dosage des sucres par la 
méthode de Bonnüns ; cette etude avec les cupro-tartrates eût 
été fort peu commode, en raison de l'insolubilité du tartrate de 
cuivre. 

Le riactif cy~ro-lrrctirjue employé se prépare ainsi qu'il suit : 

Acide lactiquepur ( D  = 1,21) . . . 180 gr. 
Eau distillEe . . . . . . . environ 200 cc. 
Lessive deç savonniers (D --1,332). . 200 cc. 

Faire bouillir pendant quelques minules, pour décomposer 
l'acide lactyllactique et neutraliser exactement par quantité suffi- 
sante de lessive des savonniera (ou d'acide lactique); à la solu- 
tion ( 2 )  refroidie, ajouter une solution kgalement froide de : 

Sulfate de cuivre cristallisé pur .  ,. 34gr. 65 (2). 
Eau distillée . . . . . environ 250 cc. 

et compléter firialeiiient le volume de i .O00 cc. avec l'eau dis- 
tillée. 

On obtient ainsi une belle liqueur bleue, dans laquelle I'addi- 
tion de soude ne dkterminc aucun prkcipité, mais fait simple- 
ment virer la couleur du bleu au bleu-violet. 

Ce rkactif, d'une conservation indéfinie, présente l'avantage 
de ne nircessiter, pour son emploi, l'adjonction d'aucune liqueur 
spéciale, mais seulement d'une solution de soude d'un usage cou- 
rant  dans les laboratoires : 

Lessivz des savonniers . . 300 cc. (ou 400 gr ) 
Eau. , . . . . q. s .p .  1.000cc. 

11 m'a permis, d'autre part, d'établir facilement I'in[luence de 
l'alcalinité des liqueurs ciipriques dans le dosage du glucose par 
lit méthode de Bonnans . 

( i )  On peut aussi préparer cette solution en dissolvant dans 300 à 
400 gr. d'eau (lislillée S25 gr. de laclate de soude, qui est un  produit corn- 
nicrcial. 

(2)  Ou 35 gr. si l'on veut tenir compte de l'observation de Bonnaris. 
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- 337 - 
FACTEUR DE BONRANS. - Je m'étais tout d'abord pi-oposé, en 

faisant varier l'alcalinité du rBactif, de déterminer les conditions 
h remplir (richesse en soude et degré de dilution du in6lange) 
pour ohtenir toiijoirrs l i ~  r n h e  réaction finale : coloration hriin- 
bleuté avec précipité oii coloration marron sans précipité. Cette 
dernière me tenta par sa stabilité plus grande, mais, en fin de 
compte, la coloration hrun-bleuté, en survcnarit plus briisquc- 
inent, indique d'urie façon plus prkcise la fin de l'opération. 

En suivant le plus fidèlement possible la technique de Bon- 
naos, j'ai pu constater : i0 que, pour obtenir la coloration mar-  
ron, le mélange final doit renfermer à peine le tiers de son 
volume de soude k 80 g r .  p. 1 000 cc. (lessive des savonniers 
étendue au 4 j S  en volume), titre de la solution alcalirie dont je 
faisais usage ; 2O que plus on dilue le nidange, tout en gardant 
la méme quantité absolue de soude, moins il faut de liqueur 
sucrée, ce qui est d'accord avec les r6siiltnts obtenus par Bon- 
nans dans le dosage coinparé des solutions de glucose à 5 et B 
1,2J p. i .O00 ; 30 que plus le mélange renferme d'alcali, plus il 
faut, au contraire, de solution sucree pour aiiiener la réaction 
finale. 

Voici quelques résultats d'expériences qui mettent ces faits en 

Heactif' cupro-lücliquc .......... 
Soude a 80 p.1000 .............. 

......... 
.................... Eau distillée. 

S o l u t i o n d e g l u c o s e à 5 p . 1 0 0 0 . .  ( 7 .9  1 7 . 9  1 7.85 1 7 . 8  

Réaction finale n run  Orange Orange Orange .................. 1 b l e ~ i 6  1 b run  1 brun 1 brun 
-- 

........... néactif cupro-lactiquc 1Occ. 10cc. 1Occ. IOcc. 
.............. Soude à 8 0  p. 1000 1Occ. 1 . 5 ~ ~ .  40cc. %cc. 

cyanure launs a 5 p. IOO.. ....... 1 5.0. 1 Soc. 1 i cc .  / 500. 

Solution do glucose à 5 p .  9000.. 1 7 . 6  1 7 . 9  1 8 .1  1 8.7 1' - 
L'influence dc I'alcalinitE da réactif est donc bien nette, et elle 

n'est pas négligeal~l~,  rnnis si elle explique le désaccord qui 
existe, au sujet du facteur de Bonnans, entre les chimistes utili- 
sant des réactifs d'alcalinité différente, elle ne donne nullement 
la raison des écarts constatés entre ceux qui se servent d'un réac- 
tif identique, préparé exactemeut selon la forniule de Bonnans. 

D'oh proviennent alors ces Bcarts? Tout simplen~ent de la plils 
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au moins grande rapidité avec laquelle l'opération est conduite. 
Le facteur est, en efret, fonctiou de la durée de la manipulation, 
ainsi qu'il est facile de le constater en rétablissant l'ébullition 
pendant un temps plus long (1 9 6 secondes au lieu de 2 à 3 
secondes) entre chaque affusion d e  liqueur sucrée. Il varie en 
sens inverse du ternps : une apération vivement rrienée peut 
donner le facteur 0,82, indiqué par Bonnans, et même un fac- 
teur encorc plus ClevC, alors que, si l'on met seulement 3 h 4 
minutes de plus pour ellecher le dosage, le facteur peu t  toniber 
à O , T 3  - 0,75. 

JI ne faut donc accepter le facteur de Bonnans que sous réser- 
WB. Chacun doit, à l'aide d'une solution de glucose pur B 
5 p. 1.000, déterminer son facteur personnel (qui est fonction du 
temps opératoire) et s'habituer à opCrer toujours la réduction 
dans le même 6n-; de temps, quelle que soit la richesse de la solu- 
tion glucosée. Ce n'est qu'A ces conditions qu'on arrivera à un 
dosage exact. 

Pour leç autres sucres, il convient de faire la méme dkteruii- 
nation à l'aide de solutions titrées kquivnlentes ( l ) ,  en pouvoir 
réducteur, à la solution de glucose à 5 p. 2.000, car le facteur, 
pour un ménie tamps o p h t o i r e ,  n'est pas identique pour tous 
les sucres. Bonnans n'est arrivé au méme facteur, pour le glu- 
aose et le lactose, qu'en opérant avec des vitesses diffërentes. 

Reiiiarqnes sur le c lonage  dc petites quantités 
dc nitraîeip, 
Par M .  L.  FAHCY. 

Bans un trnvnil nntCrieur '(2), nous avons montré que la. pré- 
sence des chlorures, des brorriures et des iodures constitue une 
cause d'erreur dans 1'6valuation des nitrates par  la mëthode de 
M M .  Grnnval et Lajoux. 

11 nous a paru intéressant de rechercher .si les autres méthodes 
préconisées pour le dosage de Taihles quanfités ae  nitrates sont 
également influencées par la présence de sels halogénés. 
M. Koninck (3) a montré qu'en chauffant une solution conccn- 

trée de nitrate de p l a s s e  avec J1CI en excès, la  solution brunit, 
puis se dicolore p u  à peu en donnant un dégagement de chlore 
accompagné de chlorure d'azotyle d'apr-6s l'équation (4) : 

AzO" + 4(IICI) = h o C l +  Cl" 228" + +Cl. 

(1) V. D E N I G ~  : Précis de  chimie andytique. 3' Bdition, p. 531. 
(2) Annules de chimie anal!qtique, i Y 0 9 ,  p. 213. 
(3) d e i f .  f .  angein. Chcm. ,  45 aoiit 1890. 
( 4 )  Chem. S o c . ,  t .  27, p. 630 e t  t .  47, p .  96. 
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En s'appuyant sur cette rkaction, MM. Mac Gowan et Frerichs 
ont imaginé, chacun de son côté, une methode de dosage des 
nitrates. M .  Mac Gowan ( i )  recueille les gaz dkgagés dans une 
solution d'iodure de potassium au  1 / 4 ,  dont une partie de l'iode 
est  ainsi mise en liberté d'après la rtaction 

11 dose cet iode par l'hyposulfite de soude. Afin d'évitw que le 
bioxyde d'azote formé passe, sous l'influence de l'oxygène de 
l'air, à I'ktat foxyde  supkrieur, capable de  décomposer une nou- 
velle quantité d'iodtire, l'appareil dans lequel il opére (complèk- 
ment en verre à cause du chlore qui se dégage) est traverse par 
un courant de gaz carbonique. 

Aucune erreur ne se produit dans cette méthode; tout au plus 
peut-on observer un Mger entraînement d'iLzOaH non transformC. 
qui, d'ailleurs, déplace la m&me quantité d'iode que le  chlorure 
d'azotyle ; mais l'application en est très latiorieuse. 

M. Vreriehs (2) supprime ciette difficulté d 'applicatio~ en rem- 
plaçant le dosage des gaz degagde par celui du  résidu de fop6ra- 
tion (c'est-$-dire du chlorure de potassium hrmé)  au moyen d'une 
solution titrée de nitrate d'argent- 

Pour appliquer cette méthode a u x  eaux, il Bvapore & siccité, 
dans une capsule, l'eau addi t ionde  d'un excès d'IIC1, puis il 
dose les chlorures du résidu et en retranche Ia quantité corres- 
pondant ,aux chlarures préexistants et aux carbonatm alcalino- 
terreux, cesderniers ayant en effet ét6 tranforrnés en chlorures. 

M .  Muller (3) a repris l ' é tud~ de  ce procédé et causkiik que 
Ies résultats qu'il fournit sont un  peu trop &levés ( i ,08  au lieu 
de T!0) surtout si la proportion des nitrates est faible par rapport 
iL celle des chiorirree. 

Néanmoins, RLV. Utz (4') et Draws (5) ont admis que la méthode 
est suffisamment précise pour les déterminations courarites. 

En répétant les 11161ries expériences, nous avons obtenu. les 
résultats suivants : 

(1) Chem. Soc.. b 59, p. 530- 
(2) Chem. Zeit .  fip., f903. t .  27. p. 69- 
(3)  Zeit. f .  angew. Chem., 4903, t. 16, n. 746. 
(4) Chem. Zeir., 1905, t. 29, p.  117. 
(j;] Cium.. Zaet., 1906, t- 30, p. 5%. 
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Milligrammes de 
nitrate chlorures 

3,3 10 
6,6 20 

50 50 
4 O0 50 
i O0 :io 
1 O0 100 
100 200 
200 800 

- 34.0 - 
Nitrate trouvé - 

3,s 
6,95 

52 
104 
1 O3 
108 
IO5 
21 1 

Nitrate existant 
- 

3,3 
6,6 

5d 
. IO0 

1 O0 
100 
100 
200 

Rapport - 
1,05 
1,05 
1,04 
1,04 
1 ,O3 
1,08 
1,05 
1,055 

Comme on levoit par les chiffres ci-dessus. le rapport de la 
quantité de nitrate trouvée ii la quantité calculée oscille autour de 
1,03, soit une erreur de 4 h 5 p. 100 dans la moyenne des cas. 

Les deux mhthodes quc nous venons de rappeler présentent 
donc un  avantage réel au point de vue de I'exaclilude sur celle 
de MM.  Granval et 1,ajoiix (1) lorsque le nitrate il doser se trouve 
en présence de chlorures. 3lalheureiiseiiient, si la liqueur ren- 
ferme en i d m e  temps des sels ammoniacaux, les résultats fournis 
deviennent erronés. 

. En effet, lorsqu'on évapore un niélange de nitrate de potasse et 
de chlorure d'ainmonium en présence d'un excès d'lIC1, le AzOCl 
formé se porte sur AzIILCI et donrie : 

de sorte que l i i  réaction globale s'écrit 

au  lieu de : 

On peut donc prévoir que In quantité de nitrate trouvée ainsi 
sera infërieiire 5 celle existant réellement. Cette perte corres- 
pond : 

a) Pour le procédé Mac Gowan, à une disparition de. .bOCl 
- Frerichs - .Iz[IkCl 

Si nous nous reportons à l'équation de clécoiïiposition : 

iZzOaK + 4IICI AzOCl+ KCl + CI' + H'O 
101 4 x 3 , G  65 ,s  74,s 11 18 

( 1 )  L'erreur de cette mtrthode croit, en effet, avec la quantiti: de cl~lorure 
et atteint prks de 50 p .  100 pour une teneur de 500 mgr. deXaC1 par litre 
( P E R ~ I ~  et Fancu, loco cilato]. 
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sa voit que 200 milligr. de nitrate 

65 milligr. 2 de AzOCl et que, d'autre part, ces 65milligr. 2 de 
53,s X 65,2 ,. 

chlorure d'azotyle décomposent = a2milligr. 4 de 
65,s 

Az114Cl. Inversement, 50milligr. deAzl14CI produiront une pertede 
65,2 X 5 0  -- - 62 milligr. 2 de AzOCI. 

S2 , i  
Montrons par quelques chiffres que les perbes en AzOCl et 

AzI14C:I sont bien celles que la thborie permettait de prévoir. 

1. - Procédé Mac Gowan. 

Milligrammes AzOCl 

AzO'K AzH'CI Dégag8 Théorique - - - - 
50 25 4 3  32,6 

100 50 0,4 6S,2 
200 50 . 67,1 130,4 
200 1 O0 1 8  130,4 

Perte en NaCl 

Trouve Calculk - - 
31,4 31,i 
64,X 63,2 
63,3 62,2 

428,6 494,4 

Ces nombres ont été determines comme suit : 
On titre par l'hyposulfite de soude l'iode mis en liberté ; sachant 

la correspondance entre 1 et AzOCI, on déduit le AzOCl ayant agi, 
et, par différence avec la quantité théorique susceptible d'étredéga- 
gée par AzOX, on a la perte en AzOCI. 

II.  - Procédé Pwrichs. 
Milligrammes 

Az03K AzH4CI - - 
50 50 
50 1 O0 

100 50 ' 

Chlorures évalués 

Calculé Trouvé - - 
76,7 51,1 

126,7 100,9 
103,s 50,1 

Perte en AxHIC1 

Calcule Trouv6 - 
26,2 2<6 

' 26,2 25,8 
50 53,4 

(integral) 
52,4 5i,8 
52,4 52,4 

i O0 100,04 
(intégral) 

Nous avons donc trouvé.(aux erreurs d'expkrience prks) les 
quantités que la théorie nous permettait de prévoir. 

Le chlorure d'ammonium, comme d'ailleurs les autres sels 
ammoniacaux, exerce donc une influence nuisible sur le dosage 
des nitrates par la méthode de M. Mac Gowan reposant sur l'éva- 
luation de AzOCl. 

Au contraire, dans la méthode de M. Frerichs, l'évaluation des 
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nitrates étant basée sur le dosage des chlorures, seuls les sels 
ammoniacaux d'acides susceptitiles de décomposer les chlorures 
(acide sulfurique, par exemple) exerceront une action perturba- 
trice, ainsi que nos expkriences l'ont montrC. 

En résumé : l o  La méthode de dosage des nilrates de RI. Frerichs 
n'est susceptible d'aucune rigueur en présence des chlorures et 
des sels arnrnoniacaux ; 

Z 0  Celle de M. Mac Gowan donne de bons résultats en présence 
des chlorures, mais est tout fait défectueuse lorsque la liqueur 
renferme des sels arnrnoniacaux ; 

3O Si l'on se reporte aux notes que nous avons publiées précé- 
demment, c'est encore 1i la méthode de MY. Grariviil et Lajoux, 
en opérant ainsi que nous l'avons indiqué, qu'il faut donner la 
préference pour le dosage de petites quantités de nitrates en pré- 
sence des chlorures et des sels ammoniacaux. 

(Travail exiçufé.au Laboratoire municipal de Rennes.) 

N o u v e l l e  technique pour le dusage des iincrem 
a i  l'alde du r é a e t i f  de Bonnans, 

Par M. P. MAILLARD, 
Prhparateur t~ la Faculté libre de médecine et  d e  pharmacie de Lille (f), 

De toutes les méthodes de dosage des sucres réducteurs, la 
méthode de Causse-Uonnans, à l'aide des solutions cupro-alca- 
lines ferrocyanurées, est certainement celle qui seduit le plus, 
à cause de la sûreté avec laquelle on saisit la fin de la rCaction 
(avantage incontestable sur l'emploi de la liqueur de Fehling). 

Toutefois cette méthode n'est pas à l'abri de la critique, et son 
application, telle que l'a decrite M. honnans, est assez difficile t~ 
réaliser. 

A la suite de nombreux essais, nous avons imaginé un nou- 
veau mode opératoire, capable de donner satisfaction, même 
à ceux qui n'ont que rarement l'occasion de faire un dosage de 
sucre. 

Pour plus de clarté dans notre exposé, nous rappellerons 
d'abord la technique de Bonnans, que nous ferons suivre des 
observations dont elle a 616 l'objet et de celles que nos expérien- 
ces nous ont suggérées. 

TECHNIQUE DB BONNANS. - Introduire, dans un ballon col 
court, de 105 cc. de capacité et fixe $ un manche, 10 cc. de 

. (il Travail exécute au laboratoire de M. C. Carrez, professeur a la 
Faculté libre de Lille. 
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liqueur cnivrique et 10 cc. de liqueur tartrique alcaline (1) ; 
ajouter 5cc. d'une solution de ferrocyanure de potassium a u  
vingtième (50 gr. par  litre) ; porter à l'ébullition e t  verser, à l'aide 
d'une burette de  Gay-Lussac, la liqueur réductrice (solution d e  
glucose à 5 p. 1.000), par  4 ou 5 gbuttes à la fois, en rétablissant 
l'ébullition 2 ou 3 secondes aprés  chaque addition et  en portant 
le ballon, non dans  la flamme méme, mais  au-dessus de cette 
flamme, afin d'éviter les projections du  liquide hors  du  vase. 

On observe alors les faits suivants : 
2 0  Peu peu le réactif se décolore ; s a  teinte bleue v a  en s'affai- 

blissant, chaque goutte de la liqueur sucrée déterminant, a u  
point de  contact des deux liquides, un  précipité d'oxyde cuivreux 
qui se redissout dès  s a  formation ; ce dernier phénomène chimi- 
que n'est d'ailleurs pas perceptible ; 

2OLa couleur bleue s'affaiblit de plus e n  plus pour faire place 
t i  une jolie couleur vert-nickel ; 

3" Cette coloration disparaît  elle-même à son tour, à la suite 
d'affusions d e  liqueur réductrice, pour être remplacbe p a r  u n e  
coloration franchement jaune ; 

4" Enfin, p a r  l'affusion d'une seule goutte de solution sucrée, 
il se forme brusquement  une  coloration brune assez intense, 
s'accompagnant aussitbt d'un trouble gris-verdâtre, qui  marque 
d'une façon exlrêrnernent nette, la fin de la  rkaction. 

A ce moment, on aura  employé 8cc.2 de la solution d e  
glucose S g r .  p. 1.000. 

A l'aide de  quelques observations, M. Bonnans a cherché à 
prouver que  le chiffre de  8cc .2 ,  auquel  il s'est arrkté, est 
vraiment le terme immuable auquel  t o ~ i s  les cxpérirnentatcurs 
doivent aboutir. II n'en est pas ainsi.  , 

Ri. Carrez a fait remarquer (2) que le facteur d e  Bonnans, loin 
d'être fixe, est essentiellement variable avec la durée de la mani-  
pulation et  que,  pour  arriver à un douage exact. on doit s'habi- 
tuer it opérer toujours la réduction dans le méme laps d e  temps, 
quelle que soit l a  richesse de  la  solution glucosée. 

Cette condition n'est pas  facile riialiscr d a n s  l a  pratiquc ; 
c'est pourquoi nous avons cherché et  mis au  point un  nouveau 
manuel opkratoira, qui  est presque indépendant de  l'opkrateur 
et qui elirnine le plus possible les causes d'erreur pouvant faire 
varier les r6sultats. 

Ces causes d'erreur peuvent se ramener  à quatre  : 

( i )  Pour les formules de ces liqueurs, voir Deniges : Prècis de chimie 
analytique, 3' Bdition, p .  528. 

(2) Voir ci-dessus, p .  332. 
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ib L'alcalinité plus ou moins grande du réactif cuprotar- 
trique ; 

2. La quantité de ferrocyanure ; 
3. La durée du dosage ; . 
4XJBbullition plus ou moins vive. 
L'influence de l'alcalinité plus ou moins graiide du réactif 

'cuprotartrique a été démontrée par M. Carrez ( 2 ) .  On peut faci- 
lement Bviter cette cause d'erreur, en se servant d'un rhctif 
d'alcalinité déterminée. C'est ce que nous avons fait en adoptant 
exactement la formiile de Bonnans. 

L'influence perturbatrice d'une variation dans la quantité de 
ferrocyanure, qui a été mise en IumiEre par M. Bonnans (2), 
-peut &tee évitée tout aussi simplement en employant toujours la 
méme dose de ferrocgànure. 

La durée du dosuge a particuli8renient retenu notre attention ; 
c'est la variatiod de cette durée qui constitue la principale cause 
d'erreur. Nos premiers essais confirmèrent la remarque faite par 
M. Carrez, que le facteur de nonnans varie en sens inverse du  
temps opératoire. Un nombre,considérable de dosages, effectués 
en suivant notre technique, nous permirent ensuite de constater 
que, toutes choses égales d'ailleurs, pour un même temps ope'm- 
toire, le facteur. etail constant; puis, d'établir la relation existant 
entre /a dorie du dosage et le fuctmr à ~diliser dans le calcul; comme 
conséquence, nous avons pu dresser un tableau qui sert de base 
B notre procédé. 

Enfin, en c e  qui concerne I'ebullition du  réactif, il résulte de 
Jnos. expériences que le pouvoir réducteur des sucres augmente 
(et par suite le fact,eur diminue) avec I'inlensitb de l'ébullition. 

De ces observations, on peut conclure que le dosage des sucres 
par  les liqueurs cupro-alcalines ferrocyanurées doit être fait avec 
une ébullition identique, avec des liqueurs toujours semblables et dans 

- des temps égaux. 
Pour arriver $ ce résultat, voici comment rous  op6rons : 
l 0  L'ébullition du réactif est toujours amenée en un temps 

fixe ; 
2' Les réactifs sont préparés avec la plus grande attention, en 

suivant exactenrenl la formule de Bonnans ; 
3 T a  troisikme condition parait, sinon impossihle. au moins 

très difficile à rkaliser. Nous avons trouvé plus simple, pour 
tourner la difficult6. de laisser le temps variable et d'employer, 

(1 )  Loco citato. 
(2) Thèse de midecine, Bordeaux, 1895, p. CO.. 
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- 345 - 
pour ~e'calcul, au lieù d'un facteur unique,,.un facteur différent 
suivant b fernps qu'a duré le dosage. 

L'opération est ainsi rendue trés facile et ne demande qu'un 
peu de surveillance. 

MODE OPÉRATOIRE. - Dans un ballon à fond plat et à col court 
(pour plus de stabilité), d'une capacité de 100 130 cc., on 
introduit : 

10 cc. de solution cuivrique, 
IOcc. de solution tartrique, 
5 cc. de solution de ferrocyanurc 

el O gr. 25 - Ogr. 30 de pierre ponce finement granulée. 
On place le ballon sur une toile métallique, chauffée par un 

bec Bunsen, de façon que l'ébullition commence après 2 minu- 
tes 114 à 2 minutes 112 de chauffage; au bout de 2 minutes 112, 
le réactif doit étre en pleine ébullition, et l'on peut commencer 
l'addition du liquide réducteur, dont on a rempli une burette de 
Mohr à robinet. 

' Lorsque l'ébullition commence k s'annoncer, on améne la 
pointe effilée de la burette h I centim. au  plus au-dessus du col 
du ballon, et, dès que l'ébullition est bien établie, on ouvre le 
robinet de manière ti faire tomber de 2 B 6cc. de liquide par 
minute ; au moment où ln prcmiére gouttc'tombe dans  le ballon, 
on note exactement l'heure, et I'on abaudonne l'ophation h elle- 
méme ; le réactif passe par toutes les teintes énumCrkes plus 
haut ;  lorsqu'il est 'devenu jaune, on prend le robinet de la 
burette entre les doigts, pour le fermer rapidement dès qu'une 
dernière goutte a détermin6 la formation du précipité brun ; on 
note alors l'heure exacte, afin de déterminer le temps qu'a duré 
le dosage, puis on lit sur la burette le volume de liquide écoulé, 
et I'on n'a plus qu'A faire le calcul. 

Remarques. - Pour ne pas compliquer l'exposé de  l'opération, 
nous avons préféré séparer les remarques qui s'y rapportent et 
qu'il convient de faiie pour rendre la méthode prdcise entre 
toutes les mains : 

2"l peut paraître difficile d'établir l'ibullition entre 2 minu- 
tes i l 4  et 2 minutes 1/2 ; cependant, aprés deux ou trois essais, 
on arrive A réaliser, sans tLtonrierrient, les conditions ti remplir 
pour l'obtenir sûrement ti chaque opération. Il est bon, pour 
cela, de ne pas mettre la toile métallique à plus de 5 centim. du 
brûleur; il suffit alors d'une flamme trBs faible et formant sur 
la toile métallique un  disque rouge sombre d'environ 2 centim. 
de diamétre. ' 

L'ébullition eomrnencée se continue ensuitesans soubresauts, 
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grAce & l a  pierre ponce, dont  l a  quantité indiquée est t d g  ~uff l -  
sante  ; 

2O L a  vitesse d'dcoulement importe beaucoup. Lorsqu'ori verse 
moins d e  2cc. par  minute, l 'opération dure t rop  longtemps ; 
il se  produit alors une  concentration d u  réact i f ;  l'ébullition 
devient p a r  suite plus vive, et, à cause d e  la  faible épaisseur du 
liquide restant dans le ballon, la réaction finale est plus difficile- 
ment  saisie. 

Si, au contraire, on verse plus de  6 cc. p a r  minute,  l'ibul- 
lition est très faible, la réduction n'est plus réguliére, et l'on 
obtient des résultats erronés. 

Dans les deux cas, il y a lieu de  recommencer l'opération. On 
ne  peut, en effet, a u  cours d'une opération, changer  la vitessa 
d'écoulement sans fausser les dosages. 

La vitesse qui convient le mieux est celle qu i  donne de 3 B 
4cc. p a r  minute E n  determinant a u  préalable le nombre de 
gouttes q u e  donne la  burette par cc., on arrive assez facilement & 
rPgler 1'écoiilrment de  rnanikre à obtenir ce rtkultat.  L'ébullition 
est alors parfaite, et le vo!ume d u  liquide reste sensiblement 
constant.  

30 Souvent, pour  que le robinet d 'une burette ne s'égare pas, 
on l'y maintient attaché p a r  une  hgue e n  caoutchouc. Dans ce cas, 
-il faut serrer suffisamment le robinet, lorsqu'on l'a entr'ouvert, 
pour  que la tension d u  caoutchouc ne vienne pas inodif ie~ s a  
position, c e  qui  aménerait un  changement regrettable dano la  
vitesse d'écoulement d e  la liqueur réductrice ; 

4 0  11 est évident que les liqueurs doivent éLre par fa ihment  
l impides,  afin de ne pas obstruer le robinet ; 

5 0  On pourrait  craindre qu'en plaçant la buretle très près du bal- 
lon, comme nous l'indiquons, il ne se produise une élévation de 
la  temperature du  liquide à. doser, ce qui  aurai t  pour effet de  
fausser les résultats; p u  quelques dosages, dont  la durée avait 
été de 5 minutes, nous avons pu constater, a u  moyen d'un ther- 
momètre placé dans la  burette, que la  température ne s'élève pas  
d'un demi degré, qnantité tout B fait négligeable et n'influençant 
nullement les résultats. 

II importe, d'ailleurs, de  mettre la burette à l a  distance indi- 
quée, pour  obtenir u n  écoulement régulier. Chaque fois que nous 
l'avons placée il 4 ou  Scent im.  du ballon, nous avons eu un  
écoulement très irrégulier, la vapeur  semblant,  dans ces condi- 

. tions, refouler le liquide. Au contraire, lorsqu'on place la burette 
à u n  centimétre à peine au-dessus d u  ballon, une  petite quantité 

. d e  vapeur se condense sur  la partie effilée et retombe en entraî- 
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nant le liquide de la burette. Tl n'y a alors dans l'écoulement 
qu'un ralentissement peu marqué, dû à ce que la pression du 
liquide diminue dans la burette; 

6"vec des solutions concentrks, c'est-à-dire renfermant de 4 k 
8 gr. de glucose par litre, la fin de la réaction est trEs nette, car 
une seulegoutte ddterminc la formation du précipité brun.  

Si la vitesse d'écoulement est conforme aux indications de la 
seconde remarque, on obtient, avec des solutions renfermant au  
moins 4 gr. de glucose par litre, des résultats qui ne varient pas 
d'une goutte avec les opérateurs, et il est possible de faire des 
dosages prbcis avec des solutions en contenant jusqu'a 8 gr. 

Avec des solulions diluies, le terme final est une coloration 
brune plus ou moins intense, rnppelunt la couleur du carmnel un 
peu étendu, zoloratiori qui succède la teinte jaune. La formation 
n'en est pas instantanée, et l'on voit très bien d'avance qu'on 
approche de la fin de la réaction. En ginéral, on a alors une ten- 
dance à fermer trop vite le robinet. Il faut, non pas prévoir la fin 
de la rdaction, mais attendre qu'elle se soit produite et ne fermer 
le robinet que lorsque la coloration foncée s'est généralisée dans 
la masse du  liquide e t  l'a troublée. Cela a toujourr; lieu avec les 
liqueurs contenant jusqu'à 1 gr.50 de glucose par litre. Lors- 
qu'elles en contiennent moins, il faut attendre, pour fermer le 
rohinet, que le liquide soit bien coloré. ' 

Calcul. - Nous avons établi, avec toute la pr6cision qui nous 
a é t i  possible, les facteurs. correspondant aux différents temps 
opératoires. On peut, pour obtenir la richesse en glucose de la 
solution analysée, faire le calcul, comme l'indique hl. Denigès ( l ) ,  
en remplayant le facteur 0,82 par celui qui correspond la durée 
du dosage, mais le résultat sera bien plus vite obtenu en divi- 
sant les chiffres portés à la troisième colonne du tableau ci-contre 
par le volume en cc. de liqueur sucrée qui s'est écoulbe jusqu'au 
rrio;nent où s'est produite la coloration finale. 

Obscruation. - Dans nos essais, nous avons remarqué que les 
quantités de liquide h employer ne sont pas tout à fait propor- 
tionnelles h la quantité de glucose et que, pour u n  rnéme temps, 
il en faut un peu plus en solution diluCe qu'en solution conccn- 
trée. Par suite, lorsque le volume de liqueur sucrée nécessaire 
POUF obtenir la réaction finale dCpasse 12cc., il faut, avant le 
calcul, retrancher du  chiffre lu sur la burette un dixième de cc. 
par chaque cc. au-dessus de  12 cc. C'est le volume ainsi rectifié 
qui sert ensuite pour le calcul. 

(1) Precis de chimie anzlytique, 3 0  &dition, p. 537. 
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- 348 - 
Du reste, lorsque la solution de glucose est très faible, c'est-à- 

dire inférieure tt i gr.50 par litre, ce qui est indiqu6 par un pre- 
mier essai, nous employons volontiers l'artifice suivant pour 
nous mettre dans les meilleures conditions opératoires. A la 
liqueur B titrer nous ajoutons un volume égal d'une solution de 
glucose pur anhydre à 8gr .  par litre (1)  ; le titre du mélange est 
ensuite détermin6 comme d'ordinaire et sans correction. En 
déduisant 4 gr. du résultat obtenu et en multipliant par 2 la 
différence, on a ln richesse exacte de la liqueur soumise B l'ana- 
lyse. 

Tnbleau des facteurs à employer pour le glucose ( 2 )  : 
Chiffre 9. diviser 

Durbe Facteur pour obtenir 
de l'opération à employer le glucose p l r  litre - - - 

1' N 8 1'10" 0,88 4 4 
1' 10" à 1' 20" 0,87 43,s 
1' 20" g i' 30" 0,86 43 
1' 30" a 1' 4 0  0 , s  44,s 
i' 40" B 1' 50" 0,84 42 
4' 50" g 2' 1) 0,83 41 ,5 
2' » h 2' 13" 0,8% 4 1 
CL' 15" a 2' 30" 0,81 40,s 
9' 30" g 2' 43- 0,80 40 
2' 45" 3' 11 0,79 3 9 3  
3' >I B 3' 45" 0,78 39 
3' 15" B 3' 30" 0,77 38,s 
3' 30" à 4' 11 0,7fi 38 
4' n a 4' 30" 0,75 37,s 
4' 30" t i  Y n 0,74 37 
5' 11 B 5' 30" 0,73 36,s 
5' 30" 6' )) 0,7t 36 
6' » à 6' 30" 0,71 35,s 
6' 30" 7' w 0,70 35 
7' » B 8 '  )I 0,69 34,s  

( A  suivre.) 

REVUE DES PllBLICATIONS 

Nouveau proaédé ponr le dosage do nlekel eu pré- 
sence da cabal#. - M o  J . A. SANCHEZ (Bull. de la Sociéik 
chimique, 1909, p. 641).-La méthode proposée par l'auteur repose 

(1) Cette solution, adiitionnée, comme l'a fait M. Bonnans. d e  2gr.d1acida 
phéuique par litre, se conserve trbs bien. 

(2) Co tableau a 6th btabli à l'aide d'une solution de glucose pur anhy- 
dre B 5 p. 1000. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sur les faits suivants : si, à une solution concentrée de nickel et 
de cobalt, convenablement neutralisée, on +joute progressive- 
ment une solution de cyanure de potassium, il se forme un pré- 
cipité qui  disparait au  fur  et à mesure de l'addition du réactif. 
Cette dissolution est due h 1- formation de cyanures doubles. Si 
l'on h a p o r e  9 siccit.6 ail contact de 'l'air, le cyanure cohaltoso- 
potmisique s'oxyde et passe B l'état cobaltique : 

alors que le cyanure double de nickel et de potassium ne subit 
aucune altération. 

Eii effet, les cobalticynnures jouissent de propriftés toutes par- 
ticulières, a tel point que le cobalt perd sa forictiori électro-riéga- 
tive et arrive k constituer avec le cyanogéne un véritable radical 
acide : coballicyunogène, susceptible de se combiner lui-même aux 
métaux pour fournir des sels comparables aux ferricyanures. 

L'auteur a étudiC: divers cobalticyaiiures, riotamrrierit celui 
d'argent, Cy"Co%g" qui est insoluble dans l'eau et dans les 
acides dilués. 

Le cyanure double de nickel et de ~iotassiiiin donne, dans les 
rnernes conditions : 

On conçoit donc qu'il est possible de séparer quantitativeuient 
le nickel du cobalt dans un mélange de cyanures doubles, nu 
moyen d'un sel d'argent soluble. Tel est le principe de In 
rriéthode. 

Mode opératoire. - Api.8~ avoir sépai.6, suivant les principes 
ordinaires, les inCtaux des trois premiers groupes, on précipite 
ceux (lu qiint,ridme k l'aidc du siilfiired'ainmoniiim ; on précipite 
ainsi Ni,  Co, Mn et Zn ; on traite a cliaud le rnklarige des sulfures 
par llCl diluS, afin d'8liminer les deux derniers ~iiét'aux. 

IAc m6lange des sulfures de Ki et Co est traité k chaud par l'eau 
regale dans une capsule de porceliiine, jusqu'k ce qu'on obtienne 
une solution limpide ; on évapore à siccité, et l'on dissout le résidu 
dans la plus petite quantité possible d'eau chaude;  on ajoute 
dans cette solution, au  iiioyen d'une burettegraduée, la quantite 
de  solution de cyanure de pot.nssium à 20 p. 200 nécessaire pour 
solul~iliser le précipith qui se produil ; on place la capsule au 
bain de sahle, et l'on Bvapore le liquide L siccité, en ayant soin 
d'agiter, surtout vers la fin de l'opération, afin d'éviter les pro- 
jections : on dissout le résidu sec dans 10 cc. d'eau chaude, et 
l'on ajoute une solution de nitrate d'arsent k 10 p. 200 ( I ) ,  jusqu'k 
ce qu'on obtienne un pr8cipité blanc-jaunAtre (pas bleuatre ou 
verdâtre), conipact, tombant iininédiatcrncnt iLu fond du vase et 

(1) I c c .  de cette solution do nitrale d'argent correspnnd C 0cç.i de la 
solution de cyanure de potassium 10 p .  100. 
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laissant na liquide Iiiimpide. Il est indispenmble qu'il y ait un 
excès de sel d'argent pour que le précipité se produise, afin que 
le cobalticyan ure de potassium et le cyanure de nickel-potassium 
se transforment respectivement en cobalticyaniure d'argent et en 
cyanure d'argendt. 

On chauffe, et I'oa agite le précipité avant de le filtrer, puis 
on le lave à I'eau bouillante par décantatroo ; les liqueurs con- 
tiennent d u  nikate d e  nickel et I'excés de nitrate d'argent 
employé; on ajoute une certaine quantité desolution de bromure 
de potassium fi 1& p. 100, afin de précipiter ce dernier sel (1), et, 
après plusieurs lavages h l'eau bouillante, on traite la liqueur 
filt,rPe par KOIT, el l'on porte à 1"C.bullition. 

Prkipikilion du nickel & te tu t  de sesquioxyde. - Or1 arnéne à 
300 cc., avec de l'eau chaude. le volume d e  la liqueur obtenue ci- 
dessus ; on rend alcalin par KOK ; on agite et ron chauffe. II çe 

forme des flocons d"hydr%te de nickel ; on ajoute de l'eau bromée ; 
a u  nimient où le liquide cesse de s'obscurcir, la transformation 
en hydrate de sesquioxyde est achevée ; on fait bouiHir pendant 
10 a 15 minutes ; on filtre ; ou lave ti I'eau bouillante ; on peut 
calciner et peser le précipité, mais l'auteur conseille d'effectuer 
le dosage voluiri6trique du nickel. 

Dosrige ealum?i.iqw du nickel. - Ce dosage est basé sur I'ac- 
tion de l'iodure de potassium en présence d'IIC1; Ni i03  est rament5 
ii i'état de RIO, avec mise en liberté d'iode: 

Après avoir lavé B l'eau bouillante le précipité de NiQ, on 
place le filtre e t  son mntenu dans une fiole dlErlenmeger de  
100 cc. ; on ajoute environ 20 cc. d'eau A 608-70a, 5 cc. de solution 
d'iodure de potamiuni à 20 p. (00 et 5 cc. de S0411P à 20 p. 100 ; 
on titre alors avec une solution d'hyposulfite de soude N/100; on 
doit maiutenir le liquide B une température ne dépassant pas 
600-70° ; on emploie l'empois d'amidon comme indicateur. 

f cc. de solution d'hyposuItïte = 0,000586 de nickel méial- 
Tique. 

Détmmination du co6alt. - Pour déterminer le cobalt. on DI$- , . 
eipite par un alcali fixe, avant de proceder ao dosage du nickel, 
la solution contenant les métaux ; on oxyde avec un excès d'eau 
bromée; on fait bouillir et l'on fiJtre; on lave le précipité ; on 
le sèche ; on le caleine et l'on pése. On a ainsi Ni2@ + Co30D. O n  
dissout ce mélange dans  HC'I, puis on transfome en cyanures 
comme ci-dessus, afin d'effectuer fe dosage du nickel seul. 

(1) 3 cc. de cette solution mrrespond 9. 1 cc. de la soln2ion d'argent ; on 
emploie donc quantiteégaie de cesdeux sdtthns. 
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Puriflealion dc l'acide s m I F a r P q o e  par tc Proid. - 
M .  MQllANlE (Cornples rendus de E'Acnriemie des sciences du 2'3 mars 
.1909). - Le professeur Lunge a breveté un procédC de purifica- 
tion de S0411Qonsisbant à soumettre une température de 
-20 dcgrcs l'acide concentrk marquant de 65,5 à 63.:8 à l'aréomé- 
tre et contenant de 93,s B 94 p. 100 de monohydrate ; il se forme 
alors des cristaux d'acide monohydraté. 

D'aprèt: M. Moranié, il n'est pas nécessaire d'opérer avec de 
l'acide aussi concentré ; avec l'acide de  densité conlprise entre 
63 et 64, on peut obtenir la congelation A. une température de 
quelques degrés au-dessous de O - 

N. Moranié a opéré sur de l'acide provenant du grillage des 
pyrites d'Espagne, lequel contient beaucoup d'impuretés, notarn- 
ment de l'arsenic; l'acide choisi a été celui qui coule de la tour 
de  Glover, lequel renferme le maximum d'impuretés. 

En abandonnant aet acide pendant 24 heures k un froid de 
-2 R-  8 degrés, une partiede l'acide s'est congel& et l'autre est 
restée liquide ; le poids de chacune de ces deux portions était 
presque le mérne. ~a partie cristallisée a été sépar6e par décan- 
tation et essorage Ii. la trompe. 

100 g r .  de la portion liquide contenaient : 

Résidu aii rouge . . . . .  Ogr.5730 
Fer et alumine . . .  0 08tS 
Arsenic . . . . . . .  O 2550 
Acide sulfurique monohydraté. 69 4 

-1dditionn8e d'mu, cette parlie liquide dégageait des vapeurs 
rutilantes; 100gr. dece liquide exigeaient l52cc.5 de solution de 
permanganate de potasse au milliéme pour se colorer en rose ii 
~'éhullit.ion ; l'hydrogène sulfuré donnait un précipité jaune clair 
arès abondant. 

Quant 2 la portion cristallisée, elle contenait : 

. . . .  Résidu a n  rouge.  Ogr.2320 
Feretalumine . . .  O 0241 
Arsenic . . . . . . .  O 0 " ? 5  
Acide sulfurique monohyd~até. 82 45 

Cette portion solide, a u  contact de l'eau, ne  dégageait pas de 
vapeurs rutilantes; elle contenait néanmoins des traces de pro- 
du i t s  nitreux earactCrisahles par la diphénylamine; il fallait 
3 0  cc. de solution de permanganate de potasse tiu milliérrie pour 
-colorer en rose 100gr. de cette portion cristallisée ; enfin l'hydro- 
gènesulfuré ne donnait qu'un lkgcr précipité jaune. 

1,a congélation permet donc de purifier SOAIIZ hydratC et de lui  
enlever une grande partie de l'arsenic qu'il renferme. 
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Itemherche ales nitrntes eu présenme deu h o -  
mores. - M. TILLEDIEIJ (Joumal  de phurmacie et de chimie du  
16 juillet 1900).- On peut avoir  à rechercher une  petite quan-  
tité de nitrates dans une  solution contenant une  forte proportion 
d'un bromure quelconque. Dans ce cas, il est difficile d e  carac- 
tkriser AzO% p a r  ln formation de  vapeurs  rutilantes à l'aide 
du  cuivre et  de  S O ' I I P ,  attendu que  S04H" au  contact d'un bro- 
mure,  donne des vapeurs  de brome pouvant étre confondues avec 
les vapeurs  rutilantes résultant d2 la  réduction d e  AzO'H. 

On ne peut pas daran tage  utiliser 1:i réaction qui  se produit 
lorsqu'on inet AzOYH en contact avec le sulfate ferreux en solu- 
t i o n ~ u l f u r i ~ u e ,  réaction se t raduisant  par la formation de  nitroso- 
ilisulfonate ferrique, attendu que, dans ce cas  encore, la colnra- 
tion rouge-violacé produite est masquke p a r  la teinte brune du 
l~romiire  de  fer. 

31. Villedieu propose un  procédé consistant h se débarrasser 
d'abord du brome 2i l 'aide d'un ex& de sous-acCtate de plomb 
liquide, aprés  avoir pris soin de  neutraliser l a  liqueur & essayer, 
si elle n'est pas  neutre ; on agite e t  on  laïsse déposer le bromure 
de  p l o n ~ b ;  on filtre; on  porte le filtratum à 1'Bbullition; on y 
ajoute d u  sulfate dc sourle en qiiantitC: suffisante pour  prkcipiter 
le plomb ; on filtre de  nouveau ; 5 1 cc. d e  filtratuin on ajoute 
I cc. d e  SO'HP, en prenant  la précaution d e  refroidir le inélange ; 
d'autre  part,  on pulviirise une très petite quant i té  de sulfate fer- 
reux p u r  ; on l'additionne de  SO'lIe concentré et p u r  ; à quelques 
aouttes d e  cette liqueur ferreuse, plackes d a n s  u n  verre de mon- 
t re  reposant sur  i l r i  Fond blanc, on ajoute uue  goutte de  la liqueur 
sulfurique précédemment obtenue ; si In liqueur primitive con- 
tenai t  un  nitrate, on ohtient la c,oloroti»n rose-violack propre 
au  niti-oso-disulfonate ferrique. 

Iteelierclie de I'aoile benzoïque tlaiirr les ;aliiwentn. 
- l l l l e  AKNA JOSI<ÇCG (Jozrmal de phn~wvrcie  et de chimie (lu 
l e r  Juin 1909). - Pour  rechercher l'acide Iiei~zoïque ou les ben- 
mates  dans les aliinents, notaiilnient dans Ir, l i ~ i t  e t  le beurre, le 
çliirniste ne dispose pas de piucQdés periiiettant de déteriiiiner 
ficilement de petites quantit .6~ d e  ces antiseptiques, pour la 
rechercbc desqiiels on ne connaît guére de  réactions scinsibles. 

JP donescu fait remarquer  qu'une dosr: de i milligr. d'acide 
lmizoïque peut Stre caractérisF.e en l'absence d'acide sttlicylique 
ou d e  tout autre  composé phénolique susceptible d'6tre entraîné 
p a r  la distillation, en utilisant la proprieté que possède cet acide 
d e  s e  transformer en acide salicylique au contact de l'eau oxygé- 
iiée, propriété signalée eri 2901 p a r  Edsel A. Ruddimûn. 

On prend 1 cc. de  solution aqueuse d'acide benzoïque au mil- 
lième, qu'on additionne siiccessiveinent d'une goutte de solution 
officinale de  perchlorure de  fer (poids spécifique = 2,28), diluée 
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de 9 volunies d'eau, et d'une goutte d'eau oxygénée à 3 p .  100, 
diluée égalenient de 9 volurnesd'eau; le liquide prend une teinte 
qui est légèrement jaunktre d'abord et qui devient violette au 
hout d'une heure environ. On peut h i te r  la. production de la cou- 
leur violette en chauffant le tiil~e. 

Pour caractériser l'acide benzoïque dans un aliment, il faut 
commencer par traiter par l'eau la matière alimentaire suspecte 
(le beurre, par exemple); on distille ensuite dans un  courant de 
vapeur d'eau l'eau de lavase acidiilbe par S04112; l'acide benzoï- 
que distille; on recueille une partie d u  liquide qui passe à la dis- 
tillation, et on l'agite avec de l'éther, qui dissout I'acide benzoï- 
que, si la matière traitée en contenait; on évapore la liqueur 
Athérée ; on redissout le rksidii dans l'eau, et l'on essaie la rkac- 
tion ci-dessus indiquée. 

Cette réaction ne peut être utilisée que si le liquide distillri ne 
contient pas de saccharine ou de composés phholiques suscep- 
tibles de se colorer par le chlorure ferrique. On peut, p8r ce 
procédé, déceler l'acide benzoïque dans un  lait ne contenant pas 
plus de O gr.50 de henzoate de soude pnr litre ; il faut, avant de 
distiller, ajouter SO'H" afin de mettre en liberté l'acide ben- 
zoïque. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Uosage de I'aaitlc tou~sliquc dams les minecals 
pauvres. - SIJI. II. W. IIUTCHIX et F. J. TONKS (Eng. and 
min Journal, 1909, p. 1241) -Les auteurs passent d'abord en 
revue les diverses méthodes connues, puis proposent un nou- 
veau procédé plus rapide et plus sûr.  

4 0  Methode i i  l'euti regale. - On pPse 5 gr. du minerai finement 
pnrphgrisé, qu'on fait bouillir pendant -plusieurs heures avec 
50cc. d'lICI pur  ; on ajoute 10 cc. d'AzCi311, et I'on chauRe encore 
pendant une ou deux heures ; on dilue, puis on laisse reposer 
durant une nuit ; on filtre, puis on lave ; le résidu contenant 
l'acide tungstique est repris p a r A z 1 l ~ i l u S e  ; on filtre la solution 
de tiingstnte d'aniinonium, qui est ensuite kvaporée dans une 
rirl~sule de platine ; on calcine ; ou reprend l'anhydride turigsti- 
qumOtenii par l'acide fluorhydrique, afin de chasser la silice. et 
fionlemcrit I'on pèse. 

f 0  MiihoZe & l ' o d e  fluol-h!ld~ique et à l'enu rigale.  - On attaque 
3 gr. deminera i  par 1';icitle fluorhydrique dans une capsule de 
platine ; le résidu, transvasé dans un flaçon d'Erlenineyer (d'en- 
viron SOcc.), est chauffé en présence de 5 cc. d'AzOJII : après 
dilution, on laisse reposer pendant une nu i t , ;  on filtre, et le 
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clésirlu, filtré, calciné et pulvP,risé, est attaqué comme dans la 
premiére métbode. 

3O .Wetlaode par fusion d c a h  86 precipibata'on par b nürabe mercu- 
rms. - On pèse 5 g r . ,  qu'on traite comme il est dkcrit à la 
deuxième méthode; le résidu est ensuite ,fondu dans une capsule 
de nickel, avec de la soude caustique et du peroxyde de sodium; 
le produit de In fusion est épuis6 par l'eau, puis dilué à 250 cc., 
snr lesquels .on prélève 2OOcc. ; 1s liqueur alcaline est acidulée 
par AaO21, puis rendue faiblement alcaline par l'ammoniaque 
et port& à l'ébullition ; puis on  filtre et on iave. Le filtriitum 
contenant le tungstene est rendu faiblement acide par AzCYH, 
puis additionn6 d'une solution de nitrate rnercureux et de qud- 
ques gouttes d'Azt1Vdiluée; on chauffe et I'on agite; on  filtre, 
puis on lave et l'on calcine ; le précipite cl'antiydride lungstique 
est repris par l'acide fluorhydrique en cas de présence de la 
silice. 

Nouvelle mithode.- On pése 5 gr.  ou davantage suivant la teneur 
présumée du minerai en acide tungstique, et I'on chauffe au bain- 
marie pendant 30 a 43 minutes. en prkence de 20 c c .  d'orle solu- 
tion a 23 p.  200 de soude caustique exempte de chlorures ; on 
dilue ; 011- ajoute un peu de d'sodium; on 6tend B 
250cc. ; on prélève 300 cc.. qu'on acidifie d'abord ; puis on rend 
faiblerrieiit alcüliri par h z H \  on fait bouillir; on filtre, et on lave ; 
on rend le filtratum faiblement acide par AzOYI dilué, et l'on 
ajoute un excBs de solution de nitrate mercureux, puis quelques 
gouttes d'AzIP diluée ; on chauffe; on agite ; on filtre, et on lave 
avec une solution faible de nitrate niercureux, puis on calcine le 
précipité desséché dans un creuset de porcelaine. 

Une bonne pulvérisation est essentielle. 
l'our les pr&es d'essai ne contenant pas plus dc O gr. 4 d'acide 

tungstique, l'attaque dans les conditions indiquées est rapide. 
La solution de nitrate mercureux est obtenue en chauffant 

pendant une heure et demie, presque au point d'ébullition, 
75 gr. de mercure, 23 cc. d'Az03H (il = 1,4) et 75 cc. d'eau ; 
an dilue à 400ce., e t  20cc.  de  la solution ainsi obtenue sont 
suffisants pour la plupart des essais. 

Cette méthode n'est pas applicable en présence de la scbeelite 
(tungstate de chaux). 

P. T. 

D&termliraîlen da nielrel d a m s  l'aeier. - MN. H .  
GROSSJIANN et \STAL'l'llEIl IiElLBOKN (Eng. and min. Journal, 
1909, p. 912). - On disscnit dans l'eau régale O gr. 5 8 2 gr. 
d'acier, suivant la teneur en nickel ; on k a p o r e  au bain-marie 
jusqu'h environ 10cc. ; on filtre, et I'on ajoute 3 la solution envi- 
ron 15 gr. de tartrate double de potassium et de sodium pour 
chaque-gr. d'acier. 
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En présence de beawoup de mangamése, on évite I'oxydatim 
parane addition pr$aIable d'un peu de solfate d'hydrnzine. 

Iktno le cas oh, a p r k  addition du tartrate, il se  forme u n  p6- 
eigitéeristallin jaune, un ajoute un peu d'hzIP" jusqu'ià redissa- 
htim da pr&ipi%. 
R Ia solalion ayant nne forte odeur d'AzIP on ajoute un exch 

6e awde eaiistiqw 
Dans la plupart d a  cas, 40 cc. d'orle solution 5 20 p 100, scmt 

sufisants. Dans i e  cas cependant où anmn précipité ne se fur- 
mcrait, on ajouterait un pen @us de soude eaus t ipe ,  

La niekeldkyandiiimwiine. se forme natarellement plus rapi- 
deruent dam les aciers riches en niekeI e t  dans Urie s o l u t i o ~  eae- 
centrée. 

Dans les analyses d'alliages piches, la filtration peut ètre effoc- 
tuée aussitdt qiie le liquide surnageant s'est klairci. 

\'&ci no  tableau donriaut )es rhultatu d e n u s  avec six types 
difleérerits d'aciers au nickel de ia maison Krupp, comparés svm 
eeux obtenus par fa méthode au cyanun: de potassium. 

Ni p. 100 
Quantitks Ni(C~HSAz'O$ BickeI par la, méthode 

prises p. 108 ' nu cyanure 
de potassium 

E t a l e  i a n l y t l q i i e  da elranium m C t n 1 P i q a e .  - 
M M .  E. WEDEKIND et S. JUDD. LEWIS (Zeits. f. alrg~wmdte Che 
mie, i909, p. '725)- - Le xireoniom n'a pas encore été obtenu A 
Pétatpur ; tes auteurs qui ont étudi6 ce corps n'ont pas toujours 
donne desindirations analytiqueçsar le produit qu'ils ont obtenu. 

Le zirconium obtenu par W i n k k  contenait 80,7 p. 100 de Zr ; 
il était eonsti tk par nn mél-ange d'hydrure ZrH' et de bioxyde 
warédnit  teproduib.cri&alli&de T r m t  était unzirconiured'ala- 
minium ZrAlP. CeInF obtenu par T m t  et Moissan devait &tre 
rnelangé de  charbon et de carbures. Le zirconiunwistallisé de 
E. Mwck contient 37,4 p. 100 d'aluminium, ce q u i  correspond 
aussi B la formule ZrAV. Le eirconium amorphe de Rerzelias 
ne contient que 36 p .  100de Z r .  Enfin, le produit pent égale- 
nimt renfermer de  k'azcvte B I'Gtnt de nitrate. 

De'lemcinalio~z de l'omjqèae e t  du zircrvaium rzon csmbine'. - On 
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arrive 2 séparer le Zr m6tal par l'action des haloghes,  qui 
fournissent des tétrahogénides volatils. 1)ans cette réaction, le 
mélal combiné 2 l'azote est aussi transformé et dosé, inais on 
.peut faire la correction d'après le dosage de l'azote. Dans cette 
rhction,  on a ,  comme résidu, du bioxyde de zirconium, dont on 
peut calculer I'oxygkne. On se sert du chlore pour faire la trans- 
formation analytique ; i l  faut opérer avec du saz chlore absolu- 
ment exeiript d'oxygéiie et d'autres gaz, en particulier d'oxydes 

xhlorés, d'azote et d'acide carbonique. Ce dernier est décomposé 
par le zirconium h haute tein-périiture. 

- On prépare ce gaz CI par l'action de  IICl concentré sur le per- 
mauganate de potasse; on emploie uri appareil dont on peut 
balayer tous les organes par un,courant de gaz hydrogène sec et 

.privé d'oxygène, qui est muni d'appareils de sùreté pour dviter 
les accidents. 

II peut arriver notamment qu'h basse température ( C O 0 - G O 0 ) ,  Ic 
zirconium joue un rBle catalytique et provoque la combinaison 
brusque de II et de Cl avec explosion. Pour éviter cette formation, 
l'appareil doit être refroidi co~np lé t em~nt  après la dessiccation 
dans  l'hydrogéne, avant d'introduire le chlore. 

Le chlorure de zirconium formé se sublime dans le tube inéme 
où se fiiit la chlor~iration ; on chaufïe la nacelle qui renfernie la 
prise d'essai, pour en priver le résidu aussi complètement que 
possible. Apriis refroidisscnient, on pése ce résidu, qui est du 
bioxyde de zirconium ; le tétrachlorure snl~lirné est dissous dans 

.l'eau froide, et la solutionest précipitée par un  grand excés d'am- 
moniaque en présence du chlorure d'aiiiinonium; après filtration, 
Iavnge et dessiccation, on pèse L l'état de I~ioxyde de zirconiuiii. 
I,e tétrachlorure sublirrié contient souvent uri peu d'oxyde 
entraîné, qu'on récupère en filtrant la solution. 

En ce qui concerne la précipitation de l 'hydro~yde,  il faut 
remarquer qu'elle n'est coiripléte qii':ivec un grand excès d'nin- 
  no nia que et en préserice d'AzH4C1, qui favorise le dt!pUt d'un pré- 
cipité voluiriineux et la filtration. 

Drssiccntion du. zirconium. amorplie. - Celle opération se fait 
dans  iin courant d'liytlrngène; inais, afin d'éviter l'absorption de 
ce gaz, qui sc produit facileinerit avec un produit co1loïd;il tine- 
nient rlivis6, on opEre aussi dans le vide. 

Iléterminntion de l'nzob. - O u  attaque par SO'llkonçentré, afin 
d e  transformer tout l'azote en ammoniaque, 6tat.sous lequel on 
le dose. La grande résistance du métal il SO'lli chaud fait parfois 
durer l'altaque pendant 2 à 3 jours.. 

On peut aussi doser l'azote par la inéthode Uurrias, par oxyda- 
tion de la substance mélangée avec de l'oxyde de  cuivre, clansun 
courarit de CO'. 

Dosage du cavbow. -- Le dosage du carbone par combustion 
dans  un courant d'oxygkne ne peut se faire à 1s facon ordinaire, 
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en raison de  la violence extraordinaire de la réaction. On tourne 
la difficultli e n  opérant  l'oxydation dans une atmosphère forte- 
ment raréfiée. Ou n'admet I'oxygéne s u r  In nacelle qu'avec pré- 
caution, et l 'on ménage après le tube à combustion u n  volume 
assez grand pour contre-balancer les différences des pressions. 

Dosnp dr 2'hyl1.ogène. - Ce dosage se fait en m&me temps  que 
celui d u  carbone par pesée d e  l'eau formée et recueillie d a n s  
~ 0 ~ 1 1 ~ .  

Voici quelques analyses de zirconium inétnl de  diverses prove- 
nances : 

-i eet n se  rapportent B un iiibtal coiilpact, p .épar6 p a r  E. de  
Haën par  u n  proc6dé de réduction au  magnésium ; C et D, h des 
échantillons préparés d'après les indications de Derzelius et  fondus. 
plusieiirs fois au  four 6ler:triqae. E. S. , - 

Zr 

Libre combiné 

Diéteeiiiinntiou du ~~~~~~~~~~~c tlcl iiinp~nésiuiii tlnns 
I'enn. - M. le Dr 1'. P I ~ E I I ~ F E R  (Zeits. f .  aiqew.  Ckernic, 1909, 
p. 4.33). -.\u point de  vue  sanitaire, il importe de  pouvoir déter- 
miner cxacternent lii richesse d'une eau en chlorure de  mngné- 
siiim; ce corps donne A l'eau une saveur spéciale, ainhre et astrin- 
gente. Ces propriétés sont données seuleiiieiit par le chlorure ; 
les autres sels de inagnésie, le carbonate et le  liicarbonate, par 
exemple, sont sans influence; on peut citer comme type I'eaa 
d'Apollinnris, qui contient presque 150gr. de magnésie par  litre 
i~ l'&nt de bicarbonate et qui a cependant une saveur très appré-  
ciée. L a  teneur  en chlorure de  inngnésium demande donc B étre 
déterminée tout spkcialement, et non d'aprhs iin groupement 
hypothétique des éléments isolis dosés p a r  l'analyse ordinaire; 
ce procédé est d'ailleurs toujours sujet 11 caution. IA1auteur ut i -  
lise la propriété que posséde le chlorure de magnésium d e  se 
décomposer lorsqu'on le cIiau(fe dans son eaii de cristallisation 
i1 une température inodcrée et  de perdre tout son chlore sous 
fornie tl'JICI ; il a constntk que les chlorures de sodinm e t  d e  
calcium sont :ilisoluiiierit fixes dans les rnr?rries conditions : on 
fait un dosage des chlorures totaux s u r  l'eau ; la prise d'essai 
doit nécessiter 5 à 8cc. de liq. d'argent N/10. Le inême volume 

Total Mg C 
Zr 

total 
O Az 
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d'eau est  n e u t r a l i ~ é  exactement avec SO'H2 N/20 dans une eap- 
& en porcelaine, e n  présence d u  diméîhyl-amido-adenzol  
mmme indicateur ; cette neutralisation est nécessaire pour éviter 
que CaCOVxe plus tard IICl résultant de la décomp~s i t ioa  de 
MgCP ; on évapore ; o n  fait passer la totalité de  la matiEre dans 
une capsule en p l t i a e ,  ek l'on termine la  dessiccation, mais e n  
ayan t  L i n  d'evker q u e  les  bords de k c a p s d e  retiennent de 
l 'extrait sec, qui  ne  doit se trouver que s u r  le fond ; la capsule est 
enfoncée de  1/4 cent. d a n s  un bain di! sable et c h u f f 6 e  peodant 
une heure ?i 400-b50', temperature qu'on contrble au pyro- 
mEtre ; on r e d i s o u t  le rksidu pour faire  un  nauvean dosage de 
chlorures ; la différence entre les deux titrages correspond i. 
MgCl'. E.  S. 

Dosage de l'azote lo ial  I I ' R ~ F E R  IR niCtliode .Miin- 
c h c r l i c l i .  - M .  E .  M E R N E  (X~ i t .7 .  f .  n n p m z n d t e  Chamie, 1909, 
p. 631).- Cette méthode permet dedoser  d e  Ix&s faibhes quaritités 
d k o t e  dans des extraits d e  sol ; elle est applicable égale- 
ment a u  dosage d e  I'azote total dans taus  les cas. 

Une quant i tede solution correspondant à 3-10 milligr. d'azote 
est placée dans une liole Kjeldahl de 1 litre avec 3 gr. d'alliage 
Devardas; lafiole est munie d'un tube B distillalionde Ilugershoff, 
terminr': par  un lube coudé. Ce dernier descend dans uneseconde 
fiole . j e I d a h l  de YJOrc., contenant 2O[)r.c. de  SO'H' (D = 4,6); 
on introduit dans le premier ballon 50cc. de  lessive sodique con- 
centrée ; on chauffe doucement jusqu'k ce que la réaction, d'abord 
béiS vive, s 'apaise;  on chauffe p lus  fort, afin de réduire h 50ce. ; 
cm Jiiisse revenir d a n s  le  premier ballon I'acide sulfurique d u  
secorid; un chauffe de  nouveau;  o n  aspire  par refroidissement 
l'ma d e  condensation; ce rinçnçe eçt rbpététrois fois ; on  con- 
h u e  é chauffer Ic premier ballon jusqu'h ee que le com- 
tenu prenne unecoloration bleu-rerdAtre indiquant que I'attaque 
est teruiiu&. Le produit f m d u  obtenu, rd rsuousdans  l'eau api.ès 
mfruidisseinent. est soumis à la distillation avec de la wude. afin 
de déplacer l'ammoniaque, qu'on recueille daos no acide t i t r a  

Mitscherlich es t  parvenu à doser ainsi l'azote b Ogr.M(Mli2 
p r b . C e t l e  ~riétbode serait plus  exacte pour l'azote total quecelles 
dedodelbauer et de Forster ; elle permet d'opérer SUP des wlutions 
BIES o u  moins étendue% Elle es t  applica1)le B l'ktude des eaux .  
Pour se mettre ê. l'abri des erreurs  rksiittant de  la dissolutinn des 
akalis du verre dans  les liqueurs titrées lors de la distillation d e  
Ii'ammoniaque, o n  utilise des tubes et des vases en quartz. 

DCterrninaLion de l ' n e i d l t é  de I ' c a a  s r y g ~ n b e -  - 
hL II. ENDEhlL4NN (Zeits. f. nngewandte Chemie, 1909, p -  673). - 
L'auteur s remarqué q u e  l'ucidit,é évaluée par  titrage en pré- 
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sence de  la phénolphtaléine diffère selon qu'on opère s u r  nne  cari 
rkcemment faliriquCe ou s u r  une eau  oiryg6nke décomposée ; les 
r6suitats varient du simple au  double. U'aprBs ses observations 
lorsqu'on ajoute de la soude à di1 peroxyde d'f~ydr-oL@ne on forme 
du  peroxyde de  sodium, q u i  se décompose cn NaOOH et NsOYI; 
I'e premiw d e  ces deux corps n'a pas  une réaction a lcd ine  à fa 
phénol phtaléine. 

Pour avoir des r8sultats exacts, on alcalinise dans  une capsule 
cn platine l'eau oxygénL5 par un  volume cofinu de  lessive de  
soude titi+e ; on chauffe, jusqu'à ce3siilion de  d6gagcment gazeox; 
on laisyr refroidir e t  l'on tilre par  une liqueur chlorhydrique e n  
présence de la phénolphtal6ine. E. S. 

Doangc de la coeaïiic rlmns lu mm. - K. 1)E JONG 
(Phnrmu~etiticod Jorwnal ,  1909, p. 768). - Mélangw 4.175r.K de  
poudre fine de  coca avec 5 cc. d'an~rrioriiaque h 25 p .  100 e l  kperi- 
ser  au Soxhlet avec l'éther de p&de pendant  I @ ; t  15 heures;  le 
liquide est introduit dans u n  entonnoir B wiparation, e t  l a  pow 
 di^ est traitde p a r  une nouvelle portion d'éther de  pctrnle pea- 
dant  3 heures, afin d'assurer I'Cpuisemeot complet; les liquides 
obtenus sont agitesavec 30 cc.,  puis  avec 25 cc. d'IIC1 it 0,s p. 400 ; 
le liquide acide est lave b i'éther, puis neutraliçé à l'aide de i'am- 
moniaqiie et lave avec EiOcc., puis avec 25 cc. d'6tker ; les tmis 
solulions étliérkes sont réunies, d i s t i l l é~s ,  e t  lerésidu sec est pesé. 
On obtient des  résultats analogues à ceux fourrnis par ie procédé 
d e  Keller, mais  en beaueo. t~p rnoins de  tei~dpe.. A .  D. 

Cssai cliinilyoe rie l'ci-guc de seigle. - II. C. WOOD 
(Amcrican Journal O/' phm-may,  1909, p .  215). - L'activité 
physiologique de  l'ergot de  seigle est proportionnelle à l 'extrait 
obtenu en amitant l'extrait fluide avec du henzoI. 

I.e rés id i ih  I'r'vaporation est jaune d'or, d'aspect rSsineur, 
soluble dans  les dissolvants organiques, mais  insoluble dans 
r é t h e r  de  pétrole et les acides diluds. 

il  ressemble, cornine propriktés et comme réactions colorées, à 
la sphacFlotoxine d e  Jacobi. A. D. 

Itcelrerche ale I'aleanl iiiétfiylliqne. - P. DORRINER 
e t  A. OSTWALD (Zeitsch. f .  analyt. C h r m i ~ ) ,  1909, p .  310. - 
G. Tendler et G. Mannich ont appliqué de  la manière suivante la 
méthode officielle : dans  u n  ballon d e  50 cc., r d i é  avec u n  t u h  
e n  verre de  70 centim de longueor au moyen d'un koiichnn en 
caoutchouc, on prend 10 cc. d u  liquide à essayer, et l'on chauffe 
h l'ébullition avec une  petite flamme. Le tube en verre est courtré 
deux fois Li angle droit A 25 centim. et à 45 centim. de  I'extrk- 
mité et sert comme de phlegmateur et réfrigérant. 

On distille i cc. en 4 h 5 minutes ; on ajoute au distillatmn 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 cc. de S0411' k 2 p. ,100, et l'on introduit en refroidissant et 
agitant 1 gr.  de permanganate dr: potasse finement pulvkrisé; 
aprés disparition de la coloration violette, on chauff'e le filtra- 
tum tout au plus rougeatre jusqu'à faible ébullition, et I'on 
refroidit ; à 1 cc. de la solution devenue incolore, on ajoute, en 
refroidissant, 9 cc. deSO'IIkconcentré, et I'on agite avec une solu- 
tion fraîchement prépar6e de O gr. 2 de chlorhydratede inorphine 
dans  10 cc. de SO'II' concentré. 

Si le liquide contient au inoins 0,s p. 100 d'alcool méthylique, 
i l  se ~ r o d u i t .  au  bout de 20 minutes. une coloration violette ou 
rou&-violaci. 11 ne faut pas tenir compte d'une coloration jau- 
nâtre ou brunâtre. 

En recherchant l'alcool in6thylique, J .  Wolf a constaté que 1.s 
alcools qui contiennent du sucre ou du caramel, traités par 
l'acide chroinique et distillés, donnent les produits de polyméri- 
sat ion de la formaldéhyde. Celle-ci peut être reconnue par la 
coloration bleue qu'elle donne avec la dirnéthylnnilinc et lc 

hioxyde de plomb. Les recherches ultérieures ont montr6 que le 
lévulose est le seul sucre qui donne cette réaction. Puisque cette 
réaction est employée pour In recherche de l'alcool méthylique 
dans les alcools, les prises d'essriis qui contiennent du sucre 
brut, du sucre interverti ou du cnrar&l doivent ktra distillkes 
avant l'essai. N .  B. 

Domage c l n i  sucre claiis IR VIHU~C. - JI. E. BALI1 
(Arbeit. Kaisei-l. Gesuidlieitsainte, 1909, p. 63) .  - L'auteur a 
appliqué au dosage des sucres dans des liquides contenant des 
mati6res azotées la réaction bien connue que donnent les hydra- 
tes de carbone lorsqu'on les traite par SOGII" concentré et 1 ' ~ -  
naphtol ou le résorcinol. II est bou de suivre exactement le pro- 
cédé suivant : I cc. du  liquide B essayer est placé dans un tube 
muni d'un bouchon & l'émeri ; on verse au  moyen d'une pipette 
9 cc. de S0411' pur,  et ensuite 8 à 10 gout.tes d'nne solution alcoo- 
lique de ttiyrriol k 25 p. 100 ; le Lube ii essai est alors fermé et 
retourné deux fois successivement et rapidement afin d'effectuer 
le niélange ; le inaxiinuin de  coloration est obtenu au bout d'une 
demi-heure, lorsque le contenu dn tulle est refroidi. 

L'intensité de la coloration est proportionnelle k la teneur en 
.sucre jusqu'à une limite de O,(l,p. 100 de dextrose. La mesure 
quantitative se fait inieux au inoyen du spectroscope. La colorn 
tion donne une bandc d'absorption bien caractéristique avec inaxi- 
mum d'absorption pour la région verte d u  spectre p o ~ r j . = 5 0 6 : ~ .  

Lorsque la concentration de Io rnati91-e colorante augmente. 
la bande s'iiccroit en largeur, principalenient vers le bleu, et SPLI- 

-leinent légérernent vers le rouge. 
Il est nScessaire d'étalonner l'instrument au moyen de solu- 

tions types de dextrose en constrnisant des courbes avec les divi- 
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sions de l'échelle coinine ahscisscs et les logarithines des concen- 
trations comme ordonnées. L a  limite de l a  bande n'est pas  trés 
définie d u  cûté bleu, mais elle est très nette d u  ciité rouge, e t  il est 
préférable d'utiliser ce dernier pour la détermination. Les pro- 
téines donnent également cette réaction colorée, mais avec beau- 
coup moins d'intensité que les sucres ou hydrates de carbone, e t  
l'enserrible des protéines actives peuvent Stre séparées par  ébulli- 
tion et  filtration. L'erreur en observant la limite de la bande et  
celle en établissant la coloration par  coniparüison sont considé- 

-rables; l a  limite del 'erreur s'Clève approximativementi 20 p .  100. 
mais la méthode avec la liqueur cuivrique n'est pas plus exacte, 
en raison de  la présence des matiPres azotées. N.  B .  

Domage de la graisse d ~ u s  IR vianrl~. - JI)[. E. BACli 
et  H. BAIlSCI1.1LL (Aj.beit. Kaised. Ceszmdheitsnmte, 1909, p. 55)). 

_- De toutes les niéthodes qui ont Et6 proposées pour le dosage 
de  la graisse dans la viande, les auteurs considèrent que la  
méthode par  digestion avec la  pepsine donne les rbsultats les 
plus  exacts. 

La méthode suivante donne des résultats comparables à ceux 
obtenu5 avec le procédt! par  digestion et  est lieaucoup plus 
rapide. On prend environ 2gr. de viande finement hachée e t  
débarrassée de la graisse e t  des  tendons;  on la chauffe dans  u n  
flacon au  bain-marie avec 20 cc. de  SO'*1I2 (1 vol. de SO'll' + 1 vol. 
d'eau) ; le nlelnnge est agit6 de  temps e n  temps,  et, au hout de  
30 miriutes environ, l a  partie fibreuse d e  la viande est dissoute. 
La solution est alors refroidie et  fpuiséc ü l 'éther ; la solution 
é t h h é e  est évaporée, et l'on pèse la graisse. N. B. 

BIBLIOGRAPHIE 

L m  d1uUili~lion den déclictri de  bois iudii~utrieis ou 
re la t i fn  anx acicnces fnrcati&res, par W~i.ri.:n B .  I l ~ n i w u .  
Reproduction allemande augirienlee par A .  Linde. (Juliiis Spiinger, édi- 
teur, Berlin). Prix : broche, 10 marks; relié, if marks. - II existe 
dejh quelques ouvrages en diverses langues, traitant de la carbonisa- 
tion et de la distillation d u  bois, mais ils s'occupent presque exclusi- 
vement des bois provenant des arbres A feuillages, laissant de coté les 
arbres A feuilles aciculaires. Le présent ouvrage a pour objet de com- 
bler cette lacune. 11 est divise en 12 chapitres, dont les deux pre- 
miers sont consacrés a la parlie hisloiique, aux généralilc!~ et aux 
premiers priucipes de la dislillaliori. Le Lroisiérrie chapitre contienl la 
description dm fours, descorniies, desreîrigeranis et desdivers appareils 
employés pour la distillation sèche. 1.e quatriéme s'occupt: de la recti- 
fication des produits. Ilans le cinquième chapitre, l'auteur donne un 
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exposé très complet des nouveaux procédés de  distillation, ainsi que  des 
appareils relatif8 tt ces procMés ; A uoter l a  partie consacrée B la diw 
tillaiion par la vapeur. L a  s u i k  d e  l'ouvrage traite de i a  conduite des 
opérations des produits de  la distillation, ainsi que des  essais et  een- 
t r d e s  chimiqrics. N. 11. 

précis de I'analyse des app~cts ,  par le Dr WILPELM MA+ 
sor, professeur à I'Ecole supérieure d'industrie textile de  Crefeld, tra-  
duit d e  l'allemand par  G. HINAND, ingénieur-chimiste. .i vol. de 133p. 
(Biranger, kditeur, 15. rue des Saints Peres, lJaris). Prix du vol. 
relie; 7 Fr. 50. - 1.e nombre  des substances qu'on emploie pour l'ap- 
prét des tissus est très notable ; ces matii.res sont  de nature très 
diverse, desorle que leur caractérisation et leur dosage ne  soot passans 
presenler certaines diîficultês pratiques. Aussi les chimistes qui sont 
appelés à s'occuper de  l 'analyse des apprèts trouveront-ils, dans le 
présent volume, un guide très precieux. 

Ayant eu, dit l'auteur dans  sa préface, & examiner,  depuis plusieurs 
anné:s, i i r i  nombre considérable de rnelarigt?~ d'apprtts  les plus bée- 
~ g h r t s  e t  d e  tissus apprékk dans l'industrie, comme on en  appurk  
presqiie chaque jour & notre lahoralnire d e  chimie kchniqiie, j'ai 
cherche à mettre B profil m a  longue expérience pratique pour ktablir 
u n e n ~ a r c h e  d e  recherche capable de conduire avec certilude B la 
découverte d e s  subslances qui peiivenk se trauvei d a n s u n  mélange 
coiriposi: en fabrique avec l e s  produits d'apprêt les plus usuels ct 
poiir éviter de  faire des rccherchcs sans  ordre, au  hasard,  ii I'aide de 
réactions sans  lien, cii.constances qui peuvent faire que tel ou telcorgs 
passe inaper~rr.  Aussi, ai-je veillé, dans le cadre d n  present ouvrage, 
à ne négliger rien d e  nécessaire ou d'important. Mais il n e  pouvait 
ent rer  dans mon plan d e  m'étendre s u r  tous les cas possibles, ssous 
peine ou d'étre obscur ou de dépasser les limites assign$eee k un gui& 
de  ce genre. Il est conçu de Lelie sorte qu'avcc un peu d'étude, l a  litle- 
rature spkciale et  iinc certaine expi'rience de  la technique de l'appr&t 
doivent appuyer et mettre en lumière les résultats de l'examen chimi- 
que. Les matikres d'apprêt les plus importantes - ceci s'entend sur- 
tout des corps organiques - o n t  seuls trouvé place dans la marche 
analytique ; il a é té  fait abstraction des diverses masses d'npprkt 
commerciales. qui n'avaient pas & figurer ici. 

L'auteur a cependant cru devoir, poiir ê t r e  complet, consacrer la 
première partie d e  son livre 5 l'analyse des apprets d e  nature minérale. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

ArrCté ooiiimclnt des experds dn nervice iIc In d- 
prewdan des fraudes - Par  arrCté du ministre de l'agriculture 
du 10 aodt 1909, o n t  été designés comme experts du  service de  la ré- 
pression des fraudes : Laboratoire d'Amiens. - MM. Borclr, ne@- 
ciant en vins e t  alcools, h Amiens ; Rrevin, & Amiens;  Deleau, à 
Amiens ; Didier, négociant, à Roisel ; Duquesuel, brasseur, à Nesle; 
Leblond, négociant, Amiens ; Leclercq (Louis), A Amiens; Lejeune, 
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séguaiant, A Amiens-; b n f a n t ,  B Amiens ; Lonnel (V.), A Amiens ; 
Mhami (Jdy!, négociant, ti Amiens  ; Morelle (Lucas), négociant, 
Amiens ; Iiidnux, B Amiens. 

Labwatnire d'Auxerre. - M W .  Croissandeeu, épicier, h Auxerre ; 
CuiUd, ancieocharciitier, & Anxeire ; Pescheus, négociant, B Auxeire ; 
Petit (Paul). présidant du Syndicat  des vins e t  spi.ribueux de  I'Yonrue. 
à Buawre  ; Sagot, charcutier, ti Auxerre. 

Laboratoire de Bordeaarz. - &M. Alibert (Uarcel), praprietaire du 
chaleau Bellegrave & Saint-Julien-Médoc, e t  membre du Syndicat des 
vitieullcurs ; Alioth (Marcrl). négociant e n  huiles, A Uordeaux ; Barkey, 
courtier en marchandises, assermentb,  A Ilordeaux ; Relloc Théodore), 
Vice-président d a  Syndicat  des marchands de vins au détail d e  Bor- 
deaux, & Bordeaux ; Roissel, courtier, & Bordeaux ; Bordier, pharma- 
cien, A Iibiiurne ; Bourdageaii, courlier, & Bordeaux ; Cassat, nego- 
ciant en vins, & Libourne ; Colin (Georges), negociant en rhums, à 
Bordeaux ; Cornette de  Venanoourl, coiirtier, r i  Uordeaux ; Degraaf 
(Jules), droguiste, A Bordeaux ; Depaly (Giiston), d e  l a  maison Jules 
Bellot et  W , a  Bordeaux ; Oubreuil, proprietaire e t  maire, aGradignan, 
membre du Syndicat des Graves;  Forsans (Jules), ubgociant en  vins. & 
Bordeaux ; Gai-bay, propriétaire el  maire, & Bommes, membre du Syn- 
dicat des vins de Sauternes ; Georges (H.) ,  a Bordeaux ; Gruet (Char- 
les), négociant, membre  & la Chambre de commerce, & Bordeaux ; 
Guffet (Georges), courtier, ti 13ordeaux ; Hansppier, négociant en vins, 
vice-président. d u  Syndicat  du commerce en gros des vins e t  spiri- 
tueux, A Bordeaux ; Lande (Rlnrc), négociar>t en vins, ti Bo.deaux ; lle 
Lvatapis (Iiené), négociant e n  vins, membre de t'Union syndicale des 
négociants en vins de  Bordeaux, B Bordeaux ; Moreau, courtier en 
Y&, ti Bordeaux; Perie (H.), courtier e n  vins, 8 Bordeaux ; Pujibet, 
courtier e n  vins.  B Ilordeaux; Hodel (ArrnandL, fabricant de  conserves 
alimenlaircs, B Bordeaux ; Saint-Anac, eourlier e n  vins, & Bordeaux ; 
Trieoclie, maire  àc  Cambes (Gironde) et propriétaire d ~ n s  la région de  
Cognac 

LlEborelwire d e  idille.-  M M .  Billoire (Paul), nbgociant en alcools, 
à Lille; Borel (André), courtier en liqiieurs, & Lille ; Caron-Villem, 
courtier en vins, b Lille ; Debuisne, dislillateur, ti Lille ; Giraud 
(Paul), membre de la Chambre de  commerce, vice-président du Sgndi- 
aet, ti Lille ; Goube, représentant en huiles, B Lille; Hardy (Ilenoit), 
épieier, & Lille; i ioubmn (Maui*ice), ancien juge au tribunal de  com- 
merce de  Lille, président honoraire du S p d i c a t  des vins et spiritueux 
de la région du Nord, B Lille ; Louis, cafetier. B Lille ; Mience, prési- 
dent du Syndicat de 1% boulangerie, A Lille ; Preys, courtier eu  vins, 
à Lille ; Hossignol, président du  Sgodicet des vins e t  spiritueux, B 
Lille ; Thomas. etiocolatier, B Lille; Wakrlot-Lambelin.  président du 
Syndical de YBpicerie, & Lille; Watrelot, secrétaire du Syndicat de la 
brasserie, k Lille ; Gruson, c h a r c d e r ,  h Lille. 

LaOoratolre de ATancy. - h l .  Grillot (Henri), negociaot en vins, ti 
Pont-d'Essey. 

Laboratoire de Tours. - M .  Gaud (joseph-Jules), ancien président 
de ln Chambre ,syn&icale des représentants en vins et  spiritueux de 
Puis, Hommes ([ndre-et-Loire). 

Laboratoire de Paris .  - M M .  Breton (Jules), président du Syndi- 
cet général des laitiers, nourrisseurs, agriculteurs e t  bleveiirs, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fieuil1 y-sur-Seine ; Dupont,  président  d e  l'Union syndicale des laitiers; 
nourrisseurs,  eleveiirs e t  agriculteurs de P a r i s  e t  banlieue. d Levallois ; 
Geslin ( Jean) ,  secrétaire généra l  du Syndicat  des cidres, Paris ; Her- 
son,  p rés ident  d e  In Chambre  syndicale des négociants  e n  fromages e n  
gros,  ii Par i s  ; Hostalrich, fabricant  d e  vins H U  qiiinqnina, a Par i s  ; 
Pillet (Louis), ingénieiir-chiiniste, expert  e n  douane,  A P a r i s  ; Rons- 
se ray  (A.),  iipicier en gros  (pâtes a l imenta i res ,  miels), ii P a r i s  ; Tieche,' 
adminis t ra teur  d e  la société Çusenier, directeur d e  l 'usine Cusenier, & 
Charenton .  1 

Dintluetlon IiuuorlHqoc. - M .  Callu, chimiste t~ Neuilly- 
sur-Seine (Seine), m e m b r e  du Syndicat  des  chimistes, a kté promu 
Ofpcier d u  Nirile agricole. 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous ini'oriiions nos lecleurs qu'en qualité de secrélaire général du Syn- 

dicat des cliiniisies, nous nous chargeons, lorsque les demandes e t  les 
offies le permelient d e  procurer dcs cliimisies aux industriels qui en ont 
besoin el des places aux cliirnisles qui sont à la reclierchc d'un emploi. 
Les insertions quc nous faisons dans Ics Bnnalps sont absolument gra- 
tu i tes .  S'adresser t~ RI. Crinon, 45, rue Turenne,  Paris, %. 

Sur  la demande d e  M. l e  secrétaire de l'hssocialion des anciens élèves 
d c  1'Inslilut d e  chimie oppliqii6c: nous inforrnone les induslriels qu'ils 
p x v e n t  aussi demander des cliimistes en s'adressanl a lui, 3, rue Miche- 
let, Paris  ( 6 ) .  

L'Association ninicale des ancicns i:li..ves de l'lnstiliit natinnal agrnno- 
mique est a niknic ctiaque arinCc d'ollrir à MM. les induslrirls, chi- 
mistes, etc . ,  le  concours de plusieurs iiig6nieurs agronomes. 

Priére d'adrceser les dcriiandes au sibge social de l'Association, ?6,  rue 
Claude Bernard, l'aris, 50. i 

L'Assnciotion des anciriis Gli:\r:s r l u  Inhni-atoive de chimie analy1,ique de 
l'Université de  ticntvc nuus pric tlc faire snvoir qu'elle peut offrir des 
cliimistes capablcs et expdririii:n16s dans tous les domaines se rattachant 

la chimie. - Adresscr les dciiiarides a 1'Ecolc de chimie, à Genève. 

ùncien ~Ybvc (IPS Ilriivcrsilba de Lille e t  de  INGÉNIEUR-JHIIYIISTE ' I'aiia. ,-.. ex-cliiiuiatc de sucrerie des établisse- 
ineiits Kulilniann, (lu rninisitre des firiaiiccs, ancien chef de laboratoire 
cornrriercisl, ddsirc sitsiûtioii de chiiiiislo cn chcf oii direction de fabrique 
de produits cliiiiiiqiir~s ou a1i11ienlairea.- Adresser les offres au bureau des 
Annales de chimie anal~ylique, 45 ,  rue Turenne, Paris, aux initiales E. D. 

appiireila d c  laboratoire : bslanccs de prbcision ; machine A VENDRE p n ~ u m i i t i t , i ~ ~  e ,  filtre-presse d3cs,ai : fourneaux h moufle; 
btiire; hains-marie; ~errci ' ie  graduce. - S'adresser B M .  Massignon, 24, 
rue  de 1'Epincltc. Saint-JIand6 (Seine). 

, F , ~ ~ C : U F A ( ~ T ~ ~ R E  d'encres ""cire, de cires e t  d e  colles, recherche 
un cliiiriiste disposant d e  plusieurs heures dans 

la jourirke pour piéparalion et rtception dc iiicitiixes preniibres. - 
Adresser les d (mandes  ün G U I ~ L I I  des Annules, aux initiales J. M. 

Le Germl : C. CRINON. 

LAVAL. - 13LPRIMERIE L. D A R N ~ O U D  ET C i a .  
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TRAVAUX ORIGIIAUX 

Nonvcl appareil pour le dosug i :  d e e  Uoororcr 
d n o ~  lem deurétn aliinentdrea, 

Par M. H. Ross~r. 

La méthode'de dosage de petites yuarililés de  fliioi,ure d;iris 
les denrdcs nlir~ientaires qui nous parait devair c?trc préférk en 
pratique est celle qui consiste fr faire de la gravure sur verre au 
moyen de l'acide fluorhydrique. 

Cette opinion est également celle da Dr Blarez, qui, dans son 
trés int6rcssant ouvrage sur les vins et les spiritiieiix, fait con- 
naître aux intéressés l'appareil qu'il emploie pour ln recherche 
des iluorures, après 'précipilalion convenable par l'acétate dc 
baryte en présence du sulfate de soude. 

Nous avons cherché k perfectionner l'appareil du 1)r lIlarcz en 
modifiant sa construction de façon i~ rendre impossible toute 
perte d'acide fluorhydrique. 

Notre appareil, représenté par la figure ci-contre, se compose 
d'une cuve en plomb (A), de forme- 
tronconique, munie à sa partie supé- 
rieure d'un méplat circulaire; sur 
lequel on dispose, placé entre deux 
couronnes de caoutchouc légèrement 
entoilé, un disque de verre mince (B), 
qu'on façonne facilement; la - partie 
supérieure de la cuve porte un  pas 
de vis extérieur en laiton, sur lequel 
on peut visser un réfrigkrarit (Ç) 

<:.galement en laiton. Le fond de ce 
r é f r i g h n t  est constitué par une cou- 
ronne riiétallique, contre laquelle le 
disque de verre est pressé. 

Le fluorure, isolé il l'état de fluo- 
rure de Ba ou de Ca, est placé dans 
la cuve en  plomb, puis additionné 
de fi à 10 cc. de SO'HB; on place im- 
rn6diatement le disque de verre; on 
visse & fond le réfrigérant, et l'on établit la circulation d'eau ; 
on chauffe doucement pendant 2 heures sur une plaque métal- 
lique. Ilans ces conditions, l'acide fluorhydrique se dégage et 
grave le disque de verre. 

OCTOURE 1909. 
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Cet appareil, stable et peucoûteux, met $ l'abri de tonte perk  
d'acide fluorhydrique; le refroidissement du disque de verre 
(condition essentielle pour une bonne gi-;i\.uivj c s t  cxrellent, 
constant et réparti sur toute la surface à graver. 

De t[.ès iniriinies doses de fluorvre peuvent Str-e ainsi dkcelbies ; 
les résultats sont coniparatifs, la surface à graver étiint toiljours 
de mémes dimensions. 

Il est facile di: cornposer nne gamme de t,eneur en flumwre qui 
permet I'évnluation du fluor dans le produit'exn- 
min6. 

( 7'1-tcvuzl czkculé (176 Labomtoiw dr chimie g i n é i . d e  de lu FaculLi  de^ 
rcietices de i'Unicei.siti de Caen). . 

Innaence ilcw c l r l o r m r e s  s a r  l e  doiuapgc dcs nltrateii 
d a n s  lem çeilx par l e  prucÉdC de Grandval  r# 
Lejoom, 

Par M. le D* AXUEL SABITXNI, 

&e l'Universil& de Buenus-Aires. 

Le présent travail a été entrepris dans le but de vérifier les 
recherches faites par MM. G .  Perrier et L. Farcy et publiéesdans 
ce Recueil (2 ) .  

Nous noii~s sommes servi des deux solutions suivantes : solii- 
tion A : tZz09K à 0,Oïp.  1000; solution B : NaCl à 0;30 p. $000. 

Dans six c:ipsiiles d'environ 3Occ: de capacitk, nous avons 
placé : 

Capsule no 1 : 10cc. de soliition A + IOcc. d'eau distillée; . : 

, Capsule na 2 : 10cc. de solutioii\ +.I cc. de solution B +  9cc. 
d'eau distilltle; I ., . 

Capsule no 3 : IOcc. de so\ution .4 + Scc. de solution R+ Scc. 
tl'eau distillée ; 
- Capsule no 4 : IOcc. de  soluiiun A + 4cc. de solution Bf Gcc. 

d'eau distillke ; . a 

Capsule n" : 10cc. de solution A + Kcc de  solution B + 2cc .  
tl'eau distillée ; 

Capsule no G : 10cc. de solution A + iOcc. de solution B; 
Chacune de ces six capsules contient 20cc. de liquide, qui 

ixige, par conskjuent, le méme temps pour son évaporation B 
siccitB. . 

En suivant le mode opératoire de  MM. Perrier et Farcy, nous 
avons trouvé les résultats spiPants : 

(1) Voir Annalea de chimie analytique, 1909, p. 213.  
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- SR7 - 
Capsule n<i 1 = Ogr. 070 d'Az03K p. 1000 

- 2 =- O O45 - 
- 3 = O 030 - 

4 = O 020 - 
- Fi ==.O , .O17  - 
- 6 = O 015 - 

Ces essais ont, ét6 r4pi:ti:s t.rois fois et ont donné les rnèines 
résultkts. . . 

Ces quantités sont de beaucoup inférieures k celles trouvies 
par les auteurspr6cités. . 

11 faut etTectuer ce dosage dans un locnl exempt de  vapeurs 
&rangéres, car j'ai constat8 que la. quantité dJAzOX trouvé est 
plus faible lorsque 1';itrnosph~re ou I'eau distilléeernploySe con- 
fiént des trams de chlornres. 

La modification que proposedt MM. G. Perriiir et L. Yai-c~' est 
très bonne, mais elle est un peu co~ripliquée, et je propose la sui- 
vante, qui, en plus de sa rapidité, donne de très bons rbsultats. 
. Cette modification consiste simplement à précipiter les chlo- 

rures dans les eaux avec un excés d'oxyde d'arÿent. 
A environ 50 à GOcc. de l'eau <i analyser, placée dans 'une 

4prouvette de R'essler, on ajoute un e x c k  d'oxyde d'argent (envi- 
ron 20 gr.) : on agite fortement et de temps en temps durant 
environ deux heures; on laissereposer et  l'on filtre; sur IOcc. du  
liquide filtrC, on dose les nitrates. 

Er1 appliquant cette nibthode à des eaux qui  paraissaient ne 
pas contenir de nitrates selon la méthode courante de Gradva l  
et Lajoux, j'ai trouve jusqu'à 6p.1000 de  AzOSK. 

Je donnerai prochainement les résul t~ts  de nouvelles expé- 
riences. 

Boaaae des matières granses dans les proilulln de 
charoulerie et plma généralement door Ica RPIIS- 
taiieea renîeriiiant de l'eau, 

Directeur du lab~ratoire municipal de Rennes. 

L'extraction des niatibres gasses  des produits de charcuterie 
et, en général, de tous les produits renfermant de I'eau, est tou- 
jours pénible. Le véhicule employd est, en efiet, habituellemenl 
1:éther (oxyde d'éthyle), dont l'action dissolvante n'est complétr 
qu'en l'absence de l'eau ou en prCsence de l'alcool. 
. On procède, le plus souvent, soit en épuisant à chaud, par 
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I'Cther, la ,substance pri.alnblement d e ~ s é c l ~ é c ,  auilcn crpuisznt 5 
froid In substance humide pir  un mélange éthéro-alcoolique à 
parties égales, l'addition d'alcool permettant l'extraction niéme 
en présence d e  I'eau. , 

I lans le premier cas. pour chasser complètement I'eau du pro- 
duit, le sejour h I'étuve b t 20"oit Stre de  8 à 9 heures; il en 
résulte une oxydation de la mati2re grasse et, pa r  suite, une 
erreur  ultbrieure dans sari évaluation. 

Dans le second cas, la durée du  premier contact de la subs- 
lance avec Ic mélange éthhro-alcoolique est d'au moins 12 heures ; 
le traitement doit ê t re  ensuite r c ~ o u v e l é  plusieurs fois jusqu'au 
dégraissage complet. De plus. In majeure part ie  de I'eau étant. 
entrée en dissolution en méme temps que la matiEre grasse, il 
est nécessaire, après  avoir  chassé l'éther e t  l'alcool par  distilla- 
lion. rlc maintenir le r ts idu pendnntun assez long temps Ei I'étuve 
il 4 1O0, af in  de  le sécher corriplèterrierit avan t  la pesée. Pendant 
ce sF.,jjour, 1 i i  mnt.iére grasse subit; comme dans  le premier cas, 
ilne n l t h t i o n  plus ou moins profonde. 

Les deux méthodes q u e  nous venons de  rappeler. p rken ten t ,  
somme toute, les niSmes inconvénients : 1Va longue durée dt. 
I'extrnctioii; SV'al térat ioi i  plus ou inoins importante de I:i 

~natiZre grasse, qui subit une oxy~let ion   menant une  erreur dans 
son évaluation ; 3" l'impossibilité de l'étude de 1% matitke grassr, 
telle qii'elle existe d a n s  I R  su1)stance traitée, puisque le produil 
extrait  est toujours plu5 OU nioins transformé. 

Ces inconvénients, dus  à la présence de I'eau. disparaissent si 
l'on utilise, pour se d6bnrrassc.r de  cette dernière, In proprihti- 
~ I I J ~  possécle le su Ifate de soude neutre ariiiydre d':rbsorber ir froid 
environ son poids d'eau, t m t  e n  conservant l'ktst solide ( l ) .  De 
plus. en divisant In inassc, il facilite I'extraction. 

Voici, après pl~is ieurs  esïais,  le mode opératoire auque1 nous 
nous soinrncs nrr8té : 10gr. de  produit (pâté  de foie, saucisson, 
saucisse, e k . ) ,  bien échantiIlonnés,'sorit d'abord triturés dans u i i  

rnortier avec 3 h 4 gr.  de  s;ible lavé et séché, de la grosseur d'une. 
t6te d'épingle (2 ) ;  t i  ce mélange on ajoute peu à peu. e t  en conti- 

( 1 )  Le sulFüti? r11: soritfc ariliy~lrt: a 6th employk pour la p r e m i h e  fois par 
un pbiirrniicien militaire, M. O .  Le Comte, pour absorber I'eau du lait et 
proc6der k u n  dosage rapide dii  beurre qu'il cuntient (voir Annales de 
rhimie nnnlytir/uc, 1901, p. 101). Depuis celle époque, noua avons tou- 
jaurs etnployù dans les analyses biologiques des tissus d'organes, etc., que 
i io i i~  avons eu l'occasion d'effectuer. 

En ctiiniie orplnique. le sulfate de soude anhydre est maintenant d'un 
usage courant et r c m p l a ~  avantageusement le CaCP pour dessécher les 
l iq~iidrs  qii'on vrut  disliller. 

12) Celtc trituration &L poar but de dechiqueter, de déchirer, d'ouvrir en 
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nuant la trituration, 20 h 35 gr .  (ou davantage, suivant le degré 
dlhurniditS) de  sulfate d e  soude anhyd~e ,  de façon i, former u n e  
inasse pulvérulente, séche, n'adhérant plus a u x  parois d u  riior- 
lier;  après avoir abandonné le mélange pendant une  demi-heure 
environ, ou le place dans une carlouche en papier filtre, qu i  
peut étre fabriquée facilement au laboratoire et qu'on introduit 
dans u n  appareil ii épuisement quelconque, Soxhlet ou autre  ; 
l'épuisement, fait  avec l'éther anhydre, est terminé au bout de  
deux heures, e t  le  , l iquide absolument limpide est prive d"6thcr 
par distillation. L'appareil d u  br Louise, dont  nous faisons usage, 
se prbte particulièrerilent bien A cette opération, le simple jeu 
d'unrobinet empschant  le liquide distillé de  siphonner dans  l a  
fiole à épuisement. 

Cette fiole, qui  renferme la  matière grasse,  est maintenue pen- 
dant  20 minutes, soit 8 l'étuve à110" soit la température ordi- 
naire, sous une cloche h acide sulfurique, dans  laquelle on fait le 
vide; on y fait passer un  rapide courant d'air sec, qu'on injecte 
au moyen d'une soufllerie, afin de chasser les vapeurs d'éther ; 
on n'a pliis qu'8 peser le résidu, constitué par  la matière grasse 
pure, e t  $ multiplier le résultat p a r  10 pour  avoir le pourcentage 
en graisses. 

Les avantages de  ce procédé sont les suivants : 
I%'extraction est rapide et complète, car elle n'exige que trois 

heures au maximum, ce qui  est prkcieux lorsqu'on doit effec- 
tuer de  nombreuses analyses en peu de  temps ; 

Y L a  matière grasse extraite, qui n'a kt6  A aucun moment  
maintenue à. une température élevée (110" ou q u i  ne s'y est trou- 
vée que pendant trés peu dc temps (10 minutes au  maximum),  
n'est nullerrierit altérée e t  représente bien la matière grasse telle 
qu'elle existait dans  le produit analysé, et son étude n'est pas  
entachée d'erreur. 

Essai de la eire tl'alielIle d'aprécr le  Codes 
de i b O @ ,  

Par M. P. LE NAOUR, 

Pharmacien de I r e  classe d e  la marine. 

Un des essais du  Codex se  fait  de  la façon suivante : chauffer 
à l'ébullition pendant une demi-heure 2 gr. de cire avec 33 ce. 

un mot, ,les cellules des divers tissus e t  en particulier du tissu adipeux, de 
fai;on à mettre en contact intime avec l'éther les maticres grasses qu'elles 
renferment el  de facililer ainsi leur dissnlutio~i. Elle est moins utile pour 
les produits contenant des lardons coupos en morceaux. 
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de solution aqueuse de soude caustique à I l i  p. 100, en rriainle- 
nant constant le niveau du liquide par des additions d'eau 
chaude ; laisser refroidir; filtrer le liquide travers un tainpon 
de coton hydrophile ; ce liquide ne devra pas précipiter paraddi- 
tion d'IIC1 (graisse, acides gras, cire du Japon, colophane). 

Cet essai, pratiqub sur une cire que j'avais it examiner, don- 
mait un résultat négatif, alors que les autres réactions : ébullition 
de 2 gr. de cire avec une solution sa tude  de cürboriate de soude 
(voir H A L I ~ E N ,  Pratiyue des essais commerczaux, pase 232), ébulli- 
tion de la cire avec l'alcool fort (Fehling), indice d'acidité, 
denotaient la présence d'une forte proportion d'acide sl6ariqiie. 

Pour m'assurer que, dans les conditions indiquées par le 
Codex, les acides gras ne se combinent pas à la soude caustique, 
j'ai fait bouillir des fragments de bougie stéarique avec une solu- 
tion de Na013 à 15 p. 100 ; apr& une derrii-heure d'ébullition, le 
fiquide refroidi et filtré n'a pas donne de précipité par HCl ; 
même r6sultat avec BO11 $20 p. 100; rnais, si l'on emploie du car- 
bonate de soude en solution saturée, il y a formation de stéarate 
de soude, qui se prend en masse par le refroidisserrient et qui, 
redissous dans l'eau chaude, donne par HC1 un précipité d'acides 
gras. 

Je crois devoir attirer l'attention des chimistes sur cette cause 
d'erreur qui, ii tria connaissance. n'a pas encore étEsignalée. 

Nouvelle tecliniqiie puair I c  dosage i l c ~  aiucres 

n l'aide du r B w e t i Q  de Bonnans, 

préparateur a la Faculte de médecine e t  de pharmacie de Lille 

(szr ik et fin). 

ACTION DES DIFFERENTS S U C R E S  S U R  L A  LIQUEUR CUPRO-ALCALINE 

FER~OCYANURÉE.  - Au début de ce travail, nous pensions le bor- 
ner au  doeage du glucose ; plus tard, étant données la simplicité 
de notre méthode et l'exactitude des résultats, nous avons voulu, 
aussi bien pour ceux qui l'appliqueront que pour nous-méme, 
nous rendre compte de I'exactitnde du dosage effectué sur les 
diffërents sucres dont l'analyse se presente le plus souvent. 

Sucre interaerti. - Il riisulte de nos essais que le sucre i~iler- 
verti se comporte exactement comme le glucose au contact de la 
liqueur ferrocyanurée. 

On utilisera donc, pour son dosage, les mbines facteurs en 
rapport avec le temps opératoire. II suffira de diviser par 0,96 le 
résultat évalué en glucose, pour le traduire en sucre interverti. 
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[,ioulose. - Le sucre interverti se comportant comme le glu- 
cose, il était évident, tc priori, qu'il e n  serait de  même pour le 
lévulose. 

Afin de ne h i sse r  subsister aucun doute à ce sujet ,  nous ayons 
fait q u e l q i i ~ s  essais, qui  ont pleinement confirmé nos prkvi- 
sions. 

Pour  le  calcul, d a n t  donné que 0,9G de  glucose correspondent 
h 1,Ok d e  lévulose, il faudra diviser les rksultats évalués en glu- 

cose par  0,923 (=O$) pour obtenir la quantite de l6vuiose. 

Lactose. - Ln réduction du  lactose est beaucoup plus lente A 
se manifester q u e  cclle des  sucres précédents. II est donc natu- 
rel que, pour un  même tcmps opératoire, les quantités de  liquide 
nécessaires pour ohtenir la coloration brune soient plus klevées 
avec une  solution de lactose qu'avec une solution de glucose, 
laquelle elle serait équivalente par  rapport  à la liqueur de 
Fehling. 

11 nous a fallu, en conséquence, drcsser, pour le lactose, un  
autre tableau de  facteurs, d'autant plus qu'il  n'est pas possible 
de diviser Ir: temps de  la rnCrne fi~çon. 

Ce tableau a et6 etabli à l'aide d 'une solution de  7 gr. 31 ( 2 )  de 
lactose hydrati: p .  1.000, correspondant h Ggr. 95 de lactose 
anhydre. 

Pour le  mode opératoire, il est à noter que, l a  fin de  la réac- 
tion étant moins brusque qu'avec le glucose, il convient de ne 
pas ajouter trop vite la l iqueur  réductrice ; pour la méme raison, 
i l  est nécessaire de ne  pas fermer le robinet airant que la colora- 
tion brune se généralise dans la masse d u  réactif; avec le lactose, 
on peut, en effet, avec u n  peu d'habitude, prévoir la fin de la 
réaction, alors qu'il y a encore plusieurs gouttes ajouter. 

Rerriarquons eiifiri que, quelle que  soit la. quarilit6 de liquide 
eniploye pour  obtenir la réduction, il n 'y  a rien S retrancher du 
chiffre lu s u r  la burette. 

Uans le  tableau ci-dessous, les troisième et quatrième colonnes 
donnent les chiKres S diviser p a r  le nombre decc.  employés pour 
obtenir immédiatement la quantité par  litre de  lactose anhydre ou 
hydraté. 

(1) Nous n'avons pas cherché B vérifier s i  ce chiffre, donrid par XiM. Deni- 
gbs e t  Bonnans, concorde, pa r  rapport a l a  liqueur de Fehliiig, à 5 gr. de 
gliicose, plutnt que  celiii de 6 gr. 70 (ou 6 gr. 35 anhydre)  qu'on trnuve 
dane beaucoup d'ouvrages, ou celui d e  6gr.925 indiqui: den? la mèthodo 
officielle d'analyse d u  lait. Cela est, e n  &et, sans importance dans notre 
methode. 
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- 372 - 
Tablenu des facteurs à employer pour le lactose : 

Chilfre a diviser pour ohtenir 

Facteur 
u employer 

- 
O ,  93 
O,% 
0,91 
0,YO 
0,89 
O, 88 
0,87 
0,86 
0,85 
0,84 
0,83 
0,84 
0,8i 
0.80 
0,79 
0,78 
0,77 
0,76 

par i i tPe 
/ 

Le lactose Le lactose 

N a l t o s ~ .  - Le pouvoir rttliicteur d u  maltose se manifeste 
comme celui du lactose ; ainsi, une  solution de maltose anhydre 
à 8gr.20 par  litre, équivalente, par  rapport  à l a  liqueur de 
Fehling, à une solution de lactose anhydre  à 6,03 p. 1.000, 
donne absolument les rnérnes facteurs pour les rnéines temps. 

La réduction se fait trés bien, e t  la fin d e  la rcaction est tout 
aussi  nette qu'avec les autres sdcres. 

Ue méme que pour le lactose, il ne faut  jamais rien retrancher 
des chifl'res lus s u r  la burette. 

Pour  le calcul, on divise p a r  0,8@ 

kvalués d'abord en lactose à l'aide du  tableau ci-dessus. 
.IPPLICATIUN DE NOTRE METHODE A L'L'RIRE ET AU LAIT. - C'est 

surtout en vue des analyses des  urines e t  d u  lait que nous avons 
étudié le dosage des sucres. Pour  ces deuxliquides, notre in6tliode 
fournit les nieilleurs résultats. 

Lrrtnes. - Les urines renferment diverses substances réduc- 
trices ajoutant leur action L celle d u  glucose ; c'est une cause 
d'erreur qu'on fait  disparaître plus ou inoins complètement en 
les déféquant. 

La défécation & l'acktate de plomb doit &tre  rejetée, car la réac- 
tion finale se trouve modifiée (précipité rouge sale) par  la pré- 
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sence du ploinli dans le filtratum ; en outre, avec les i i r i n ~ s  a l l w  
mineuses, I'albuiriine n'étant qu'incornplftement enlevée, il se 
produit parfois, pendant le dosage, une  mousse abondante,  qu i  
cntraine le réactif hors  du ballon. 

Le procédr': au  nitrate inercurique est certainenient le  procédk 
de choix, n u  point de vue de l'exactitude, aussi bien pour  ledosage 
saccharimétrique que pour le dosage par  réduction ; mais son 
einploi pour le dosage par  rtiduction nécessite l'élimination durner- 
cure ; aussi, eri raison du temps qu'il exige, est-il peu eniplogé. 

I,a défécation a u  ferrocyanure d e  zinc (1) est celle q u e  nous 
pratiquons courainrrient. Pour  ohtcnir un liquide neutre, nous 
avions perisE appliquer la rriétliode donnée par  31. Carrez pour  
le lait (a), c'est-b-dire neutraliser en présence de  la  phtaléine d u  
phénol, mais cet indicateur, s'il ne géne pas avec le lait ,  eirip&che 
avec l'urine la nelteté de la ceaction. 

Cornine le dosage n'exige pas un liquide absolument neutre, 
voici coininent rinus opkrons : 

Dans une fiole d'Erlenrneyer on introduit : 

Crine . . . . , . . . . . . . . 100 cc. 
Solution de  ferrocyanure de potassium . . . 10 - 
Solution d'acbtate de  zinc . . . . . . . 20 - 
L ~ s s i v e  des savonniers au 1/5\ . . . . Q. S. 

La lessive des savonniers est  ajoutée par  I cc. k la fois, 
jusqu'i  ce que l'urine rie fasse plus virer  au  rouge le papier  bleu 
d e  tournesol, ce qui exige environ de 2 A 4 cc. 

On peut alors amener à u n  volume déterminé o u  simplement 
noter le volume lotal e t  filtrer. 

Dans ces conditions, la reaction finale est aussi facile B obscr- 
ver avec toutes les urines qu'avec le  glucose. Ce procédé u 
l'avantage d'étre très rapide ; c'est pour  cela que nous l'appli- 
quons toujours. Certaines substances reluctrices n e  sont  cepen- 
dant pas éliininkes ; aussi y a-t-il une  légère correction à faire; 
nous retranchons, corrirne le fait M. Ilenigès, Ogr.50 de glucose 
par 10gr. d'urée. 

De cette facon, on obtient des  résultats trEs satisfaisants. 
Saturellerrient, lorsque I'uririe est riche en glucose, on  la dilue 

dans des proportions déterniinEcs, de nianikre que  la  solution 
étendue renferme seulement de  2 a 8 gr .  de  glucose p a r  litre. 

( i )  Voir Annales de chimie analgtiqne, 1908, p. 97. 
(2 1 I d .  1909 .  p. 187. 
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Voici, â t i tre documentaire, quelques résultats d'analyse : 

Quant.it6 d e  glucose 

Chiffre Chiffre 
Urines Urke obtenu corrig6 - - - - 
NO 1 17 9,32 8,47 
- 2 19,50 2,79 4,81 
- 3  15 48 47,25 
- 4 17,?A IO ,% 9,W 
- Ci 18 I ,fH 0,68 
- 6  23 21,25 %0,45 

Déviation 
sacchari- 
uiétriquc 
- 

3" 
O0 6 

220 9 
40 4 
O" 

10" 

Lait. - Nous dQf6quons le  lait de prkférence par  l a  méthode 
au ferrocyanure de zinc (2), qui  donne u n  filtraturn liquide de 
premier jet, aussi bien avec le lait de femme qu'avec le lait de 
vache, et nous corrigeons le résultat selon les indications de 
RI. Denigks (3), en retranchant  du chiffre obtenu (quantité de 
lactose) ! / IO0 de sa  valeur pour  les laits de  brebis et de c h h r e ,  
1/150 priur le  lait d e  vache, 1:t enfin 11200 pour les laits pau- 
vres en caséine (femme, Anesse, jiirrient). Les nouvelles valeurs 
ainsi ohtenues coïncident d 'une rnaniitre presque absolue avec 
les valeurs réelles. 

Dans ces conditions, les dosages du lactose par l'emploi de la 
liqueur cupro-ferrocyanur6e, et en suivant  notre technique, ont 
toujours concordé avec ceux que  donne la méthode optique 
p a r  triple polarisation (Carrez) ( h ) ,  et il es t  priitiquement impos- 
sible d'obtenir des  résultats plus rapprochés.  

Alors que le dosase d u  lactose ne  peul &tre efY'ectuC, dans tous 
les laits, par la methode saccharirnétrique, parce que certains 
contiennent (Denigès) (5 ) ,  ii coté d u  lactose, des substances 1 6 ~ 0 -  
gyres  (lait de femmej ou dextrogyres (I;iit,s d'2nesse etde jument), 
dont l'action s u r  la lumière polarisée s'%joute algkbriquenient à 
celle  LI lactose, il peut  toujours se faire p a r  In méthode de réduc- 
t ion.  

Aussi pensons-nous que notre méthode, prkcise autant que 
rapide,  pourra rendre quelques services. 

(1) Cette addition compense la ddviation inverse due  aux produits Iévo- 
gyres .  

(2) Voir Annales de chimie  nnalgl ique,  1909, p. 187. 
( 3 )  I'rLicis de  chimie nnnlytique d e  Deniges, 3. édition, p. 910. 
( 4 )  Voir  Annales de chimie analytique, 1 9 0 8 ,  p. 17. 
( 5 )  l'hAse de  pharmacie ( D .  S.), Paris, 15 décernbre 1892. 
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REVUE DES PUBLICATIO AS FRANÇAISES 

Nonvelle methode gtnérale d e  d n s ~ g e  de l'azote 
nitriqoe. - M. E. S:ZLLE (Revue  de chimie industrielle, 1909, 
p. 229). - L'azote se présente daris les corps sous trois 6lats 
différents : iküzote ammoniacal ; 20 azote organique ; 30 azote 
nitrique. 

I I  existé deux méthodes spéciales pour la dkterniination de 
l'azote des matières organiques : 1 0  méthode It la chaux sodée ; 
20 méthode de Kjeldahl.Toutes deux conduisent à obtenir l'azote 
sous forme d'airirnoniaque. 

L'azote nitrioue est dosé en volume It l'état d'azote ou de 
bioxyde d'azote. Le bu t  de la méthode pi-oposée par  l'auteur 
consiste ohtenir l'azote nitrique sous forme d'ammoniaque; on 
simplifie ainsi e t  l'on unifie les méthodes d'analyse des i h a t i ~ r e s  
azotées. 

Principe de la. nzRhode.- Les nitrates et les nitriles sont réduits 
facilement et  coinpléletnent à l'état d'ammoniaque par  le zinc et  
le sulfate fe r reux;  on reciieille dans S 0 4 H V i t r é  les vapeurs 
ammoniacales qu i  se dégagent. De la quantité d'ammoniaque 
trouvée on déduit celle de  l'azote nitriaue. 

Mode opévatoire. - On prend 5 gr.  d'un nitrate quelconque, 
qu'on dissout d a n s  une  fiole graduée d'un l i t re ;  la dissolution 
&ectu6e, on refroidit;  on complète le litre ; on mélange et I'on 
prélève IOOcc., correspondant à Ogr.5 de nitrate, qu'on verse 
dans un  ballon de 250cc.; i ces 100 cc. on  ajoute 5 gr .  d e  zinc 
en poudre, 1 gr.  de sulfate ferreux et 30 cc. de lessive de soude à 
360; on adapte le ballon à l'appareil distillatoire employé pour le 
dosase des sels ammoniacaux;  on chaiiffe, et I'on recueille les 
vaueurs arriirioniacales dans S04H2  t i tré.  11 est nécessaire de 
chauffer doucement au début, car  l a  réaction est très vive;  on 
augmente le fcu au fur et à mesure que la mousse diminue ; la 
distillation nécessite .une demi-heure environ. 

Si le résultat trouvé était  t rop faible, ce serait  l'indice qu'on a 
ajouté une  quantité trop petite de sulfate ferreux. 

Contrairement a u x  assertions de  F. Schulze, la rkduction des 
nitrates et des nitrites p a r  le  zinc, I'aluminiuin ou tout  autre  
métal en solution alcaline est incompl&te. 

L'emploi du sulfate ferreux seul donnerait égalernenl des résul- 
tats trop faibles. 

Présence de I'inoa!te pour carnctbrilicr les wins 
naturels. - M. 3IEILLERE (Journal de phnrmwie et de chimie, 
i'JO9, t. XXX, p. 247). - M .  Perrin a publié dans les Annales de 
chimie analytique (1909,  p. 182) u n  article dans lequel il recom- 
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mande de  rechercher l'inosite dans les vins, la présence de ce 
corps permettant de  distingner les vins naturels des vins artifi- 
ciels. h. Meillère fait ob&rver que, daris une corninunication 
qu'il a faite & la Société de  pharmacie de Paris dans sa  séance du 
29 juillet 1909 et  publiée dans le Journal de phlrvmacie e t d e  chimir 
d u  1 e f  octobre 2908. il a appelé l'attention d u  monde savant sur  
l a  présence de I'iriosite dans les t i s s ~ i s  des ariirnaux et  des végé- 
taux,  ainsi que  dans  les produits d'origine végétale, notninment 
dans  les vins, qui eu renferment tous une  notable proportion lors- 
qu'ils sont nbtenns par  une fermentation régulière du raisin (1). 
31. JJeillére ajoute qu'il  a fait allusion à la niénie question dans 
une note Pi-ésentée par lui à la Société de biologie l e  12 octobre 
1907. 

II est,ime. d'ailleurs, que  le procldé indiqué par  11. Perrin pour 
I'isolerrient et la carnctérisation de I'inosite n'est pas l'abri rie 
l a  critique ; il conviendrait, en effet, selon lui, de  dkféquer le 
vin, aprés évaporation a u  quar t  environ, non avec le sous-acé- 
tate de  plomb, qu i  entralne facilement I'inosite, mais avec le 
nitrate acide de 1)isiriuth et le nitrate d e  plornb, la liqueur étant 
ensuite ramenee à une faible acidit6 a u  moyen de  l'eau de baryte. 
Après séparation de ce premier précipité p a r  centrifugation, on 
ajouterait assez d'ammoniaque pour donner A la liqiieur une 
IégEre alcalinité ; on ajouterait ensuite du  sous-acétate de ploiiib 
tant  que ce réactif donnerait u n  précipité; on ferait tiédir la 
liqueur pendant quelques rnioutes ; on laisserait refroidir et l'on 
centrifuserait pour séparer le précipité renfermant toutel'inosite; 
on n'aurait  plus alors qu'a d6composer le précipité par  I'hydro- 
gène sulfuré, à évaporer la liqueur à 1 ou 2 cc., à reprendre par  
5 cc. d'alcool mkthylique et 200 cc. d'alcool absolu et  à ajouter 
5 cc. d'éther anhydre. Le précipité d'inosite est ensuite caracté- 
risé par  la réaction en deux phases qu'a dbcrite M. Neillére. 

L'inosite chez lem ~i i i i i iaox  et les végétiiiix. - 
JI. 'UIEILLnRE (Résumé d'une coinrnunication faite à la Société 
de pharmacie d e  Paris  dans s a  séance d u  29 juillet 1908). - 
L'inosite qu'on rencontre dans  les ur ines peut etre d'origine 
intrinsPqiie, c'est-ii. dire fournie a u x  dépens des reserves de 
I'orgdnisrrie, ou bien d'origine exlririséque, c'est-à-dire qu'elle 
peut provenir de  l'aliinentation, d u  moins chez les sujets dont 
l'organisme est incapable d e  briller l'inosite ingérée. II était inté- 
ressant de  voir quels sont les aliments susceptibles d'introduire 
d e  I'inosite dans I'organisine de  l'hornme e t  des animaux ; pour 
cela, il convenait d'analyser un grand nombre de  substances 
appartenant au régne animal et  au  règne vkg6tal. 

(1) Nuus publions ci-aprés un résurnt2 de ln comrriuriicatiuri faite par 
M .  Meillt?re la Société de pharmacie de Paris. 
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En ce qui  concerne le règne animal ,  M. Meillére constate que  
P'inosite existe en assez grande proportion dans le  corps des a n i -  
maux supérieurs et qu'elle est localisée de préférence d a n s  le 
corps thyroïde, la substance nerveuse, le myocarde, les capsules 
siirr6nales, le poumon, l a  rate, le  foie, les reins et le lhynîus ; les 
n~uscles  en contiennent beaucoup moins. 

Chez les invertébrés, spécialement chez les annelés, le @ u x  
global de l'inosite est assez élevé pour  qu'il soit possible d e  les 
utiliser pour la prkparation de  l'inosite. 

Relativement an ri:gne v6géta1, JI. \leiIlère a rencontré I'inosite 
dans les organes suivants : 

1Veui l les  fraîches de In grande majorité des arbres  et arbustes 
ilcs forets indigènes et  exotiques (marronnier d'Inde, chiltaignier, 
aulne, c;lt,alpa, orrne, tilleul, peuplier, noiseth-, ch&ne, érahle, 
platane, acacia, cliiirrrie, lierre, etc.) ; 

20 Tiges et soiniiiités des plantes herbacées (graminées vertes, 
plantes inaraîchéres à croissance rapide et  S t issu tendre, bella- 
done, divers artemisin, houblon, digitale, etc.); 
30 Tiges bulbeuses des plantes h oignon (ail, oignon, écha- 

lote, etc.) ; 
4 Y u b e r c u l c s  souterrains ;topiniirnbour, pomme de  terre, . - 

p h t e ,  etc.) : 
5 0  Bourgeons étiolés, tiges traçantes souterraines (asperge, 

houblon) ; 
6" Racines charnues (carotte, radis,  navet,  salsifis, etc.) ; 
7" Inflorescences incornpl&tement kpanouies (chou-fleur, sor- 

bier, vigne vierge, absinthe, etc.) : 
8 0  Fleurs d e  toutes.les dicotylédonées ; 
HO Fruits incomplètement développés (cerisier, groseillier, 

poirier, pominier, prunier,  cucurliitacées diverses, tomate, vigne, 
pois, haricot, cytise, etc.); 

100 Frui ts  rriilrs (les fruits verts contiennent plus d'inosite q u e  
les fruits h maturité) ; 

I t o  Graines oldagineuses et amylacées ?I la phase de préina- 
CuritrS ; 

18' Germes avant  le développement des feuilles. 
L'inosite existe m&rne dans les plantes parasites, chlorophyllées 

a u  non (gui, cuscute, orobanche, champignons, elc.). 
Ces exemples ont été erripruntks a u x  cas où I'inosite a pu être 

facilement caractérisée par  un  essai efyectué s u r  une petite dose 
de substance; pour les substances qu i  n'avaient pas  fourni d e  
résultats siiffisamment nets par  l'emploi d'une technique s imple 
e t  rapide, basee sur  la précipitation fractionnbe p a r  les sels de  
ploirh, i l  a sufli d'opérer s u r  une dose suffisante de  produit e t  d e  
choisir con>-enablement I'iipoque A laquelle I'inosite s'y trouvait 
physiologiquement L son maximum, pour qu'il fût possible de  
constater la présence de ce sucre. 
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Lorsqu'on rapproche les résultats obtenus, on constat,e que, 
en général, la quantité d'inosite passe par u n  maximum dans 
les fruits et dans quelques graines inconipl&tement mûrs;  elle 
disparait presque compléternent lorsque le fruit ou la graine 
atteint son rendement maximum en sucre, en fécule ou en huile. 

Ces faits permettent à M .  Meillère de formuler les conclusions 
suivantes : 

1-~u présence dc l'inosite dans un tissu parait répondre aux 
exisences d'une phase ou d'une forme végétative et plus spé- 
cialenient aux exigences des phases ou formes $ développement 
rapide ; 

20 L'inosite doit étre considérée, non cornme un dichet, mais 
comme une riserve utilisaDk, au même titre que les sucres et les 
amidons ; 

3 O  L'inosite présente, avec les sucres proprement dits, une 
parenté physiologique trEs Btroite lui perinettant de coopérer à 
la production des divers phénornénes dus aux sucres. 

Lorsqn'on pique le plancher du quatrième ventricule, on déter- 
mine de la glycosurie, qui s'accompagne d'inosurie. L'inosurie est 
observke dans les périodes de r h i s s i o n  du diabkte ordinaire et 
du diabète expérimental, chaque phase de glycosurie étant en 
quelque sorte encadrée par deux phases d'inosurie. 

M. Rleillére a ensuite constaté que l'inosite peut remplacer les 
sucres proprement dits dans le liquide de Haulin pour la culture 
des inoisissures, el même dans les milieux de cultures ordinaires 
(bouillon, gélatine et gélose), au sein desquels certaines bactéries 
(les bactéries lactique, pyocyanique, lactique aérogène, d'Eberth, 
par exemple) peuvent détruire l'inosite, ce caractère pouvant 
btre mis à profit pour effectuer certaines différenciations. 
M. Rleillère suppose que le passage de l'inosite au sucre et des 

sucres à l'inosite s'efrectue sous l'influence d'agents physiques ou 
catalytiques (diastases spéciales). 

RI. Bleillère s'est dcmandés'il ne serait pas possible de se baser 
sur la recherche de l'inosite pour caractériser soit cerlairis pro- 
duits appartenant B la matière médicale, soit certaines prépara- 
tions pharmaceutiques. II rie semble pas quecela soit très facile ; 
toutefois, sachant que les plantes desséchées ne contiennent plus 
que des traces d'inasite, à moins que la dessiccation n'ait été pra- 
tiquée h l'abri de In lumière et très rapidement, on peut cons- 
tater que les teintlires et les extraits préparés avec des plantes 
scches contiennent moins d'inosite que les mémes teintures ou 
extraits fabriqués avec des plantes fraîches. C'est ainsi que 
l'extrait de belladone prkparé avec le suc dépuré renferme plus 
d'iriosite que l'extrait de noyer fait avec les feuilles sèches, 
hien que la feuille fraîche de noyer soit plus riche en inosite 
que la feuille fraîche de belladone. 

RI. Meillrrc a encore constaté que les préparations A hase de 
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feuilles de  digitale renferment d'autant plus d'inosite que ces 
feuilles ont ét&desséchées avec plus de soins. Un autre  exemple 
du rùle joué par une bonne préparation est  fourni par  les vins, 
qui renferment tous une  notable proportion d'inoçite lorsqu'ils 
ont été obtenus par u n e  fermentation réguliére du  raisin. Par 
contre, les vinaigres ne  ~cnfer rnen t  que des traces B peine déce- 
lables' d'inosite, parce que ce corps disparalt  dans Ia symbiose 
fermentatrice qu i  transforme l'alcool en acide acétique. 

L'inosite se rencontre. également d a n s  u n  assez grand nombre 
de produits fournis p a r  le régne animal  (miel, préparations à 
base de  cochenille ou de cantharides). 

Esmai des composés copriqtir'a employés en viti- 
eoItaire. - M. FOMZES-DIAC ON (BulZdn de yhul-mclc ze du S d -  
Est d'octobre 49081. - Sulfate de cuiure. - Le procédé le plue 
exact, pour  le dosage du  sulfate de cuivre, est celui qui consiste 
à recourir tt In méthode électrolytique, mais  ce procédé nPcessite 
l'emploi d'un apparefl en pl:~tirie fort coûteux; ou peut encore 
prkcipiter le cuivre 1'Etat de  sulfure B l'aide de h'hydrogène sul- 
furé, mais l'odeur désagréable de ce gaz en rend quelquefois 
I'ntilisation difficile. 1 .2 .  Fonees-iliamn n r o ~ o ~ i e  un nrocédd 

L X  

qui lui donne des résihtüls coucorùitrils avec ceux de l'électrolyse 
et qui consiste déplacer le euivre par  le zinc en poudre p u r ;  on 
pend '  5 gr. de sulfate d e  euivre l é g é r e i r ~ ~ t  broyé au mor t ie r ;  on 
le dissout dans  u n  hnllon ji~11gP de 200 cc- avec de l'eau distill6e 
liouillante; on ajoute 3 cc. de  SO'IIZ pur ,  et, a p r &  refroiilisscrrieut, 
on eompléte 200cc. ; on prklèue 20 cc. de cette solution (corres- 
pondant A O gr.50 de sulfate de cuivre), qu'on introduit dans u n  
verre droit ; on projette dans  le verre Ogr.50 d e  zinc pur  en pou- 
dre ; on niet le verre a u  bain-marie ; le cuivre dkplack se rassern- 
ble sous forme d ' m e  masse spongieuse,. coageLtre, n'adhérant 
p w  au zinc en excès; a u  bout d'une demi-heure, la solution sur-  
nageante e& dkolor6e; o ?  daàsure  de la compléte p~éc ip i ta t ion  
du euivre en prélevant un peu' d e  la liqueur dans  un. tube et en ~i 
ajoutant de L'arninoniaique; s'il, s e  gradui t  une  coloration bleue, 
on ajoute rm I é g e ~  excés de SO'W, etl 'on vexse à nouveau' d a m  le  
verre o h  s'elkotiie ln rédiictioo. Il f a u t  attendire que tout le  zinc 
ait disparu en ajoutant, si besoin est, quelques gouttes de  SO'II" 
et en &crasant avec en agi ta tew le cuivre p4cipi té;  lorsque tout 
dégagement cii'hydrogkne a cessé, l a  liqueur sumageante inco- 
lore est f i l t ~ é e s u r  iira.6lti.e sans  plia; le  cuivre puécipité est lavé, 
à p l i i s h r s  r ~ y r i î j e ~ ,  à: l'eau, bouillante jmquJ$ ce que  les eaux  de 
lavage' na  troublent plus avec le chlorure de L i a r p i ~ i ,  puis 
rccueiLli sui. Ie filtre ; celui-ci est desséch6 à l'étuve e t  calciné. 
dans i:ne aapsule tarée.; pendant  la calcination, le cuivre pasw & 
l'&kit d'oxydut C u 0  ; apcès oefrcsidisaemenC, u n e  p e s k  d o m e  h 
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poids de cet  oxyde fourni par  0gr .50 de sulfate de cuivre. Soit p 
ce poids. 

79gr. de  C u 0  correspondant à 63 de Cu, le poids du  cuivre cor- 
63 x p 

respond à -- ; pour 100 g r .  de sulfate de  cuivre, le poids 
79 

63 x p x 200 
de  cuivre sera 200 fois plus fort, soit 

79 
Bouillir! borddaise 011 60u~yui~lnonne. - On prend 5 gr .  de bouil- 

lie. qu'on traite dans  un ballori jiiuga de 200 cc. par l'eau distillée 
bouillante et  4cc. de S04tIZ ; aprés  refroidissement, on ramène 
a u  trait  de jauge ; on filtre; on préléve 20 cc., correspondant L 
1 gr.  de houillie, qu'an rkduit avec O gr.30 dt: zinc en poudre, et 
I'on continue coriiirie pour  le sulfate de cuivre. 

JI. Fonzes-Diacon a .  rencontrk des bouillies qui  contenaient 
une quantité d c  cuivre infërieurc de  1/10 h celle indiqubc s u r  
l 'étiquette; d'iiutres étaient additionnées d 'une matière colornnte 
violette ou bleue. 

Cette matihre colorante est décolor4e par  l'hydrogène naissant 
qui  se  dbgage pendant  l ' e s s ~ i ,  dc sorte que la teinte bleue n'em- 
pèche pas de  saisir la fin dc In réaction. 

Stiaiifr! c t ~ p - i q i ~ e .  -On vend sous ce nom u n  m6lange de talc el 
de sulfate de  cuivre contenant 1/20 de ce dernier  sel. 

Pour  en vérifier la teneur, on en pèse 1 0  gr.,  qu'on traite p a r  
150 gr .  d'eau distillCe et 4 cc. de  SOYli" p u r  dans un ballon jau$ 
de  200cc. ; on maintient le ballon a u  bain-marie pendant 3 ou 
4 heures ; après  refroidissement, on complhte jusqu'au trait d e  
jauge;  on prend 100 cc. de  liquide, correspondant rl. 53r. de stéa- 
tite ciiprique; on y projett,e O gr.30 de zinc en poudre, et I'om 
conliriue corrime pour le sulfate de  cuivre. 

1.e gnïncnl et< IH quimil~c, réactifs ddc I ' e ~ u  r x y g t -  
nec. -M. DEKIGES (Bulletin (le ln Sociité de phm*rnacie de Bor- 
deau,x de juin 1909). - E n  ajoutant 1 A 2 gouttes d'eau oxygénée 
h 2cc. desolution d 'nnphénol  ou d'un é ther  alkylé d'un phénol, 
et si I'on opère en milieu sulfurique, on obtient des colorations 
variées ; ces phénols ou leurs éthers alkylés peuvent donc servir. 
A caractériser soit l'eau oxygénée, soit les liioxydes alc n 1' ins ou 
alcalino-terreux. 

Le ph6nol ordinaire et la résorcine donnent une coloration. 
verte ou vert-brun ; le pyrogallol, une coloration brun-rouge ; la 
pyrocatéchine et le gaïacol, u n e  teinte bleue ou bleu-vert (ces 
deux derniers réüctifs sont très sensililes). Si I'on prend dans un 
tube Occ.3 d'une solution alcoolique de gaïacol B 5p.100, 2cc. de. 
SOII12 (1) = 1 ,84), e t  si  I'on ajoute, après  agitation, une senle 
groutte d'eau oxygénée à 10 volurnes, on obtient une belle colora- 
Cion bleu-vert, qui  succhde ü une  teinte brune transitoire. Si l'ean 
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oxygénée est diluée, l a  teinte d e  passage fait  défaut, e t  I'on 
observe seulement la coloration bleiie finale. La réaction est 
encore visible avec quatre  gouttes d'eau oxygénée étendue a u  
millibme. 

Les cornposEs cornplexes à fonction phénolique libre ou éthé- 
rifiée par  un radical alkglique (comme la  morphine ou la 
codéine) réagissent sur  I'eau oxygenée comme les pliénols, sur- 
tout si  I'on chauffe légèrement. 

II en est de  même pour l a  cupreine et  ses hthers, notamment 
son dérivt5. méthylé, la quinine, e t  la réaction a lieu à. froid. Tou- 
tefois, ce n'est plus  ici la fonction phénolique préexistante qui 
est en jeu, mais Ic noyau pipéro quinoléique qu i  sert de substra- 
tum à cette fonction, puisque la  cinchonine, qui renferme ce 
niéme noyau et qu i  n'est pas phénolée, réagit cornme la quinine 
et la cupréine vis-&- vis de I'eau oxygénée. 

La caractérisation de  I'eau oxygénée h l'aide de la quinine 
peut être pratiquée de la  façon suivante : on prend dans un tube 
1 à Scentigr de sulfate de  quinine et  Scc. de  SO'H' concentré; 
après agitation, on  ajoute 10 gouttes d'eau oxygénee, e t  I'on 
agi te;  i l  s e  dévelnppe une teinte jaune d'autant plus intense que 
l i  titre de I'eau oxyné~lee est plus élevk. 

Cette réaction peut  &tre invertie, e t  I'on peut se servir de l'eau 
oxggén6e pour identifier la quinine ; on prend quelques parcelles 
de celle-ci dans u n e  capsule de porcelaine ; on les délaie avec une 
petite quarititi. ( O  cc.2 par exerriple) de  SOqP pur, et I'on ajoute 
immédiatement une  goutte d'eau oxygénée. Une teinte jaune est 
cnractéristiquc de  l a  quinine ou des autres alcaloïdes & noyau 
cinciionirpe. 

M o y c u  r l c  distinguer I c s  vliin d e  rni i ins  blanom des 
vlov r i e  rais ins  rouge@ vioiRPi en b l n n a .  - (Aiz~inles des 
'fnlsiFaalionsde décembre 1908,p. 831.-Le decret du 3 septembre 
2907 sur  les vins, vins mousseux e t  spiritueux, considère comme 
une opération licite la fabrication du  vin blanc avec des raisins 
rouges. Toutefois, il ne permet pas d e  vendre le  vin ainsi 
obteriu, par  viriification e n  blanc. corrirne provenant de  raisiris 
blancs. La question s'est donc posée de savoir s'il est possible 
de distinguer le vin blanc.provenant d e  rais ins  rouges de celui 
qui provient de raisins blancs, e n  s e  basant sur  la coloration rose 
que le premier donnerait seul par  addition de SOLH2. 

L)e 11enqu6tc faite p a r  le service de  la répression des fraudes 
auprès des laboratoires agréés s u r  la valeur d e  cette réaction, il 
résulte que  ce caractére ne suffit pas  & établir la distinction dont  
il s'agit. 

Ilfil. Gayon, de  Rorrleaux, Rousseaux, d'Auxerre, et Sucre, d e  
Toulouse, déclarent n'avoir pas observé d'une facon certaine le  
virage a u  rose des vins  d e  raisins blancs, mais M. Mathieu, de  
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Beaune, a obtenu cette coloration avec des Bchantillons prove- 
nant d e  Pinot blanc de Chatnpagne et avec un vin de la Dordo- 
gne ; M. Fallot, de Blois, l'a observee sur des vins de Sologne ; 
M. Rom, de Montpellier, sur certains vins provenant de hourrets 
gris, de picpoul gris, d'ararrion gris, et M. Sully-Thorrias, de 
Kîmes, sur les vins de raisins gris cités par M. Koos ; d'autre 
part, M. Sully-Thomas a constat6 que les vins lilancs de raisins 
rouges ne virent plus au rose Inrsqii'ils ont étP- stiigrieiiseinent 
décolorés ou noir. 

En résumd, le virage au rose par SO'II" ne parait pas suffire il 
établir avec certitude la nature du raisin duquel provient le vin, 
puisque certains vins de raisins blancs donnent cette coloration, 
alors que des vins de raisins rouaes soigneusement décolorés au 
noir ne la donnent plus. 

Cette réaction donne néanmoins une indication très intéres- 
sante, mais il est nécessaire de s'assurer que le vin examiné n'a 
pas été expédi6 dans des fûts ou fabriqué. dans des foudres ayant 
contenu du vin rouge, alors nieme que ces récipients auraient 616 
bien lavés, car, d'après M .  Surre, il suffit de 21200 de vin rouge 
dans du vin blanc pour qu'on observe la coloration rose par 
addition de SO'IIP. 

Afin de résoudre un problème de  cette nature, d'autres carac- 
teres devront ètre en même temps invoqués par le chimiste. 

Stpmration dc I'uutiiiioine ct de l'étniu. - M .  t'Ali- 
RAJOTOW (Rwichte, 1909, p .  1 Z I 6 ,  d'après Juurn. of Soc. ch en^. 
Ind., 4909, p .  545). - Cette méthode est basée sur la difrérence 
de solubilité des sulfurcs d'antimoine et d'ktüin dans HC1 dilué. 
Ainsi l'antimoine est prkcipité quantifativement par l'acide siilf- 
hydrique ii la terripéi.ature ordinaire daris une solution corite- 
nant  HC1 à I n  p. 100, tandis que l'étain n'est pas prkcipitb. 

Dans le cas de mélange de sels des deux métaux, si la précipi- 
tation est faite 3i 5O0-GOo, le précipitk est exempt d'étain. 

La solution des sels dans IlCl à 15 p .  100 est donc cliüulfée ii 
50"60° au bain-marie et traitée pendant 30 minutes par un cou- 
rant d'hydrogène sulfure, puis refroidie à 300, et le courant est 
continué petdant 10 minutes ; le précipité est rapidement filtré 
sur un creuset de Gooch préalablement séché à 210°, puis lavé 
avec HCI ?i 15 D. 100 saturé d'II's : ensuite on lave h l'alcool. 
puis avec un mélange d'alcool et de sulfure de carbone, au sul- 
fure de carbone seul, à l'alcool et finaleirierit à l'éther; on sèche 
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à i200, et l'on pése ; lefiltratum est partiellement neutralisé par 
Azl13 diluée et chauffé, et l'étain est précipité par 112s. 

P. T. 

SiSéparntion de l'entinioine des soluliomis de ~olfo-  
antirnonite de soiliani. - RI. W .  SCfKTLTE (Mitallurgie, 
4409, p. 214, d'aprbs J o u m .  of Soc. of c h e m .  Ind., 2909, p. 54.5). 
- Dans une solution fortement alcaline de sulfoantimonite de 
sodium, l'alurniniiim en grenaille ou en poudre (pas en feuilles) 
précipite l'antimoine niétallique ; avec la grenaille, le poids du 
métal précipité n'est jamais supérieur au tiers de l'aluminium 
employé; avec la poudre, l'action est plus rapide et presquecom- 
plète. 1Jn contact trop prolongé peut amener la redissolutiora 
de l'antimoine précipité. 

La poudre de magnésium agit beaucoup plus énergiquement, 
élevant la température et donnant un dégagement interised'acide 
sulfhydrique ; la précipitation est complète. 

Dans ces r6ductions, des traces d'antimoine sont converties en 
stibine. 

Dans les déterminations électrolytiques de l'antimoine, I'au- 
teur a constaté, avec Fischer, une diminution graduelle du poids 
de 1a cathode de platine, environ Ogr.5 pour chaque dkterrnina- 
lion. II conteste cependant l'assertion de Fischer, qui di t  que 
cette perte n'a pas lieu $ la température ordinaire. 

Cependant, par I'eniploi d'électrolytes et de densit i :~ de coursnt 
convenables, il est possible de séparer l'antinioine à l'état pur sur 
la cathode. P. T. 

Dosage de I'arperit a I'etat de rchromale. - MM. hl.-A. 
GOUCH et R.-P. BOSWORTH (Amal-. Joul-n. Science, 1909, p. 2/12, 
d'après Journ. of Soc. o f  Chenz. Incl., 1009, p .  384). - En ajou- 
tant une solution de chrornate de potassium à une solution de 
nitrate d'argent et Faisarit bouillir, l'argenl est cornplétemerit 
précipite ; on le filtre directement ou on le dissout dans AzlP et 
on le reprkipite par évaporation. Dans les deux cas, on lave 
avec une solution diluée de chromate de potassium, puis avec 
une petite quantité d'eau ; on séche et l'ou pPse. 

P. T. 

Dosage de I'argeut.- MM. F. _).IA\YRO\&' et G. MOLLOW 
(Ze i ts .  f. anarg. Chemie, 1909, p. 96). - Les auteurs emploient 
l'acide hypophosphoreux pour prkipiter  l'argent à l'état métal- 
liqiie. ZOcc. d e  la solution N/iO de nitrate d'argent sont dilués 
avec 50 ii 60cc. d'eau, portes 9 l'ébullition et additionnés de l cc.5 
A ~ C C .  d'acide hypophosphoreux pur ;  on continue8 chauffer jus- 
qu'à ce que la solution soit devenue tout à fait limpide; le pr6ci- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pité, rasseinblé, est lavé par décantation avec l'alcool à 9G"us- 
qu'à disparition de réaction acide, filtrb, séch6, calciné et pesé. 
Les résultats sont exacts. La méthode ne le céde en rien cornine 
rapidilé e l  facilité aux procédés déj% corinus de dosage de l'tir- 
gent k l'état inétallique. 

Le chlorure d'argent est également réduit h l'état d'argcnt 
niktallique par l'acide hypophosphoreux, mais la réaction dure 
beaucoup plus longtemps que pour le nitrate. E. S. 

Ibomage pondéral de I'nrpeiit ii I'étnl de cliroiiiwte. 
- 1111. F -4. GOOCII et H. S. BOSWORTH ( l e z ' l s .  f .  anorg. Ckc- 
m i e ,  1909, p. 69). - Les auteurs ont établi une méthode de 
dosage des chromates soluhles par le nitrate d'argent qui peut 
éaalerrient servir à doser I'argerit à l'étu-t de chrorriate. A la solu- 
tion argentique, on ajoute un excès de chromate de potnssiurn ; 
on chaulf'e l'ébullition, et l'on filtre au creuset de Gooch.Comme 
le précipité est difficile ;l laver. on le redissnul dans I'amrno- 
niaque; on évapore la solution b IOcc., afin de chasser AzH" on 
reprécipite le chromate d'argent. qu'on filtre; on séche basse 
température, et l'on pèse. La présence du nitrate de sodium et 
celle de petites quantités d'AzOSII libre n'influencent pas I'exacti- 
tude du dosage. Tootefois, il faut observer que Az03H irnmohilise 
du chrornate de potassium en le transformant en bichromate. 
11 faut donc toujours op6rer en présence d'un excès suffisant de 
précipitant. 

Dans la inéine revue (p.  7 4 )  les m21iles auteurs font remarquer 
qu'on peut aussi doser l'argent par voie iodometrique. On peut 
dosix- le cliromnte non employé en se  servant d'une solution 
titrée pour la précipitation de l'argent ; niais, comme or1 est 
obliaé d'employer un  excès relativerrient grand de ctiromate, il est 
préférable d'ernployer le chrornate d'argent précipité et Iiivé 
comme il est dit ci-dessus. On le redissout dans l'iodure de potas- 
siuni, et, après dilut,ion et acidification par SO''HZ, on titre par 
l'hyposulfite de soude l'iode mis en liberté. E. S. 

Uéterniiii~tiou de l'argent dan6 les Iiagats d'am. - 
11. E.-Il. TAYIAIR (Eng.  and min. Journ.,  1009, p. 543). - A la 
mine Great Boulder ~erseverance (W. .hstrnlia), on fond dans 
un creuset de porcelaine Ogr. 5 du linsot avec l gr. 5 de cad- 
mium n~étallique, en employant suffisamment de cyanure de 
potassium pour couvrir compléternent les rn6t;a.u~ pendant . . la 
fusion, laquelle est terminée en 5 minut-s environ. 

Après refroidissement. le cyanure est dissous, et le bouton d'al- 
liage est introduit dans un vase avec 20 cc. d'eau bouillante ; on 
porte B l'ébullition, et l'on ajoute quatre portions successives de 
10 cc. d'.!z0311; après une heure d'ébullition,ondilueh 150 cc. ;on 
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ajoute 10 cc. d e  solution d'alun de  fer, e t  l'on titre l'argent avec 
une solution titrée de  sulfocyanure d'ammonium contenant 
1 gr. 6 de sel p n r  p a r  litre. 

La. so!ution d e  sulfocyanure est  litrée avec de  l'argent pur ,  
chaque cc. Cquivalant à environ 4 parties 483 d'argent pour 
1 .000. - - P. T.  

IDétcriiiinwlion de  l'or dans  les i iugois d e  ciniire. 
- M. F.-F. IlUST (Eng . and min. Joiwn., 1!109, p. 465). - On 
chauffe u n  mélansc d e  80 cc. de  S041P e t  d e  25 cc. d ' u n e  solu- 
tion (le sulfate d e  m i v r e  A 16 p. 100, et,  lorsqii'il est assez chaud, 
on  introduit I rcssny-tun de la tournure du cuivre& essayer; lorsque 
la reaction est terminée, on refroidit et I'on ajoute, en agi tant ,  
400 cc. d'eau; on fait bouillir e t  I'on filtre; on sèche le résidu ; 
on  calcine et I'on scorifie avec 35 gr. de plomb e t  1 gr. de  silice ; 
o n  coupelle et I'on fait le départ  

Si I'on doit aussi doser l'argent, le filtratum est oxydé a u  per- 
manganatede potassium, puis on ajolite 1 cc. d'une solution satu- 
rée de  chlorure de  sodiurn et  10 rx. d'une solution A 10 p. 100 
d'acétate de  plomb ; on agite ; on laisse reposer peridaril 
une nui t  ; o n  filtre ; on  ajoute le résidu obtenu au  résidu auri- 
fCre, et l'on scorifie le tout .  P .  . T .  

, Analyrre de lu iiialynéfiile. - J1. P .  IIUNDESRAGES 
(Zeit. c~f fen t l .  Cl~ena., 1909, p .  85, d'après J o u m .  of Soc. of 'chem. 
I n d . ,  1909. p. 363). - 1 g r  de iringnEsite pulvérisée, additionni? 
d e  80 cc. d'IlC1 B 3 p. 100, est porté à l'ébullition pendant 15 nii- 
nutes ; ou filtre ; 1; filtraturn- est évaporé à siccité, repris p a r  
30 cc. d'eau chaude contenant 4 g r .  de  sulfate de  soude ; on 
ajoute alors 40 cc. d'alcool à QO0, en agi tant  constamment, puis 
on chaufk  pendant 3 heures L, u n e  température de 1 7 5  L, 200 ; le 
précipité cristallin de  sulfate de  chaux  est  filtré, lavé a l'alcool 
2 500, dissous dans lICl chaud ; le calcium precipilé est  dosé 
sous forme d'oxiilate, aprés  séparation de la petite quantité de  
fr:r qui a p u  &tre entraîn2e ; le iiltraturn alcoofique est Svaporé ; 
le fer et la magnésie sont dosés comme de  coutume. 

On peut faire le dosage de  la magnésie en opkrant s u r  une  
autre prise d'essai, séparant a u  préalable le fer e t  l'aluiiiine, puis 
précipitant ensemlile la inagnésie e t  la chaux sous forme de  
phosphates, lesquels sont filtrés, lavés, calcinllis e t  pesés, puis  
déduisant la quantiié de phosphate de  chaux correspondant à 
la chaux  dosée d'autre part.  

La magnésie pouvant se trouver .sous forme d'oxyde, d'hy- 
droxyde et de carlionate, on dose l'hydrate en chauffant l'échan- 
tillon &ch4 B une-température de  300-3500, ppis  le carboriate par  
perte à la calcination a u  rouge clair. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En déduisant la quantité de  magnbsie 
deux determinations di] chifFre total de  In 
l'oxyde de  magnésie. 

correspondant k ccs 
magnésie, on obtient 

Dosage do protoxyde de fer dans l m  magnétite. - 
M .  IL-B. G A G E  ( J o u ~ n .  or. amel.. chem. Soc. . ,  1900, p.  381, d'aprks 
Journ .  of Soc. o f  c h e m .  lnd.,  1909, p .  366). - Uans u n  creuset 
d e  platine, on pèse O gr .  3 de minerai, e t  o n  le dispose dans une 
ou&rture rriénasbe dans uri disque de carton d'arriiarite. Le rriine- 
r a i  est humecté avec d e  l'eau, puis on y introduit deux petits 
morceaux d e  fil de platine, afin d'éviter le débordement et les 
projcctions. 

On ajoute alors un rriélange froid de  10 cc. d'acide fluorhy- 
drique et  13 cc. de S0411L dilué a u  113; on couvrele creuset ; on 
d lace un  entonnoir enduit intérieurement de ~ a r a f f i n e  s u r  le car- 
ton d'amiante, e n  mettant u n  peu d'eau pour  faire joint ;  la 
douille de  I'enton~ioir est reliée à uii reci p i e d  contenari1 CO', qui 
permet d'expulser l'air se trouvant sous-l'entonnoir ; on chaulfe 
ii douce ébullition pendant  5 ti 6 minutes environ ; on laisse 
refroidir le creuset, et on le retire, toujours soigneusement clos, 
puis on le place d a n s  un  bécher conlenanl (100 à 500 cc. d'eau 
distillée bouillie e t  froide ; on rnFlarige rapidement à l'eau le con- 
tenu du creuset ; on ajoute une solution contenant u n  excès de 
phosphate de c h a u x  suffisant pour  neutraliser I'excks d'acide 
fluorhydrique, puis  on titre aussi rapidement que possible avec 
une solution de permanganate de potassium. 

Les essais e n  double  ne  doivent s'écarter que de  Occ. 1 de 
solution de permanganate (le potasse titr6e de facon que 1 cc. cor- 
responde à 0 gr. 002 3 de Fe.  

La liqueur de phosphate de  chaux,  pour  Ogr. " J e  minerai, 
s'obtient en rncttünt en suspension 5 gr .  d e  carbonate dc cnl- 
ciiim dans 5Occ. d'eaii distillée e t  axitiint lentement avec IOcc. - 
d e  solution d'acide orthopliosphorique 5 85 p. 100.  

P. T.  

Dosmgci dii fer et de I'uluniine dans les phospbatcs. 
- 11. T .  S .  GL:iilDING (Joul-12. l n d .  and I h q .  Chem., 2909, 
p .  249, d'aprks Jou rn .  o f  Soc. o f  clwn. lnd . ,  1909, p. 489). - 
On fait bouillir pendant une  heure 3 g r .  de phosphate avec 
50  cc. d'TIC1 étendu de son volume d'eau ; on filtre ; le filtratum 
est additionnh de  quelques cc. d'eau oxygénée; on fait bouillir ; 
aprés  refroidisserric:rit, le volurrie es1 port6 h 250 cc. ; on prilève 
25 cc. (correspondant 2 Ogr.5), qu'on fait bouillir;  on ajoute un 
E g e r  excès d'AzH3, puis H U  cn quantiti: suffisante pour rcdis- 
soudre cnrnpl~temi:nt le pr6cipiltS ; l a  soln1,ion limpide est t,i-ailée 
?I l'ébullition par  1 3r. d'oxalate d'airirrioniurri ; on fillre ; on h a -  
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pore le filtratiim avec 5 cc. de  S O 4 I I ~ j u q u ' &  fumées I~lanches;  on 
refroidit, e t  I'on ajoute 50 cc. d'eau et  5 cc. d'HC1 concentré, puis 
on fait bouillir jusqu'k éclaircisscrnent de  la liqueur. 

On porte le volume à 130 cc., puis le fer et l 'alumine sont pré- 
cipités sous forme de phosphates. J,e peroxyde de  fer est dcter- 
min6 dans 30 cc. de l a  solution originale par  la niéthode au 
b ichhmate  ou a u  permanganate de  potassium. 

P. T. 

Dosnge voluniétrlqne de In clinux en présence de 
siiiec soluhle. - M. K. BALTHASAR (Chem. Zeit., 1909, 
p. 646). - Cette niéthode est destinée & donner rapidement des 
rksultats exacts pour  les besoins techniques. 

On pdse Oar.7 de cimenl, qn'on a l . t ~ q u e  compli:tenient par  11C1 
dans une capsule en porcelaine; on facilite l 'attaqueen chauffiint, 
et l'on en reconnaît la fin à la coloration jaune et à la consistance 
sirupeuse de  la  m:isse; on fait passer le contenu de la capsule 
dans un  Erlenrneyer d e  3EiOcc. à long col, s u r  lequel on aktahl i  
une jauge u n  volume exact c o n n u ;  on chauffe pendant  
2 rninutes, afj n de  chasser CO2; on ajoute 30 cc. d'un melange 
nmrnoniacal (25 gr. de sel ammoniac, 100cc. d'acide acétique con- 
centré jaugéi & [litre avec d e  I'aininoniaque concentrée): e t  l'on 
fait bouillir; on ;rjoute, en interrompant l'ébullition, 50cc. 
d'acide oxalique N/2 ; on fait  refroidir, e t  l'on jauge;  on melange 
avec un  agitateur pendant  3 minutes, e t  I'on filtre s u r  filtre sec. 
30cc. de liqueur limpide sont titres au  permanganate de potasse 
K/10 aprbs addition de  Scc. de  S041T' concentré et d'un peu de 
sulfate de mangari6se.Soit a le volume de  p e r r n a n p n a t e  employé. 
Ca0  : 100 - Ka. K est une constante en relation avec le volume 
auquel est jauge I'Erlenmeyer et  qu'on obtient en multipliant ce 
volume par  0,008. F. S. 

PosaGe du aoog.saéne .- BI. TSCIIILIKL'J (Bmchtc, 1909, 
p. 1302, d'aprés J o w n .  o f  S o c .  of' cltem. Ind. ,  1909, p .  545). - 
Knorre avait proposéI'erriploi de la benzidine pour la détermina- 
tion du tungstène; l 'auteur a trouvé qu'on obtient de bons résul- 
tats en employant l'a- naphtaline au lieu de  benzidine. 

Ilans l'analyse du tungstate  de sodium coinniercial, on peut  
donc employer ce nouveau réactif. A 100 cc. d u  réactif (dans  un  
litre 3 5 g r .  de  la hase et une fois e t  demie la quantité théorique 
d'IICI), on a,joute 23cc. d'une solution de  tungstate de  sodium à 
2 p. 100 ; après  u n  repos de  3 heures froid, le précipité est f i l -  
tré, lav6 avec le r6actif diliié ( 1  : FI), puis calciné dans  un  creiiset 
de platine; on pése I'arihydride turigstique obtenu. 
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ISeelierelie du potiraidum ; Ihrincitlnn tl i i  sel de Fis- 
eber. - M. L. de IiOXlKClC (Bull. Soc china. Ildy., 1909, 
p. 200). - L';iuteur cinploie, pour la recherche du potassium, la 
solution suivante : 50gr. de nitrate de cobirlt sont dissous dans 
1 litre d'eau acidifike avec 25 cc. d'AzO31I (il = 2 ,a), puis versés 
dans une solution de 300gr. de nitrite de sodiurn dans 1 litre 
d'eau; on laisse déposer pendant 24 à 48 heures, et l'on filtre 
afin de  séparer la petite quantité de sel potassique formk ; la 
solution a une couleur rouge-orangé clair, et, lorsqu'elle est 
a.jout6e à une solution d'un sel de potassiuui, elle donne iirimé- 
diaterncnt un précipitb jaune, mêrn~: dans les solutions cxtrêrnc- 
rnerit dilukes. La liinite de la réaction est 2/10000. Pour préci- 
piter Je cobalt, l'auteur recommande une solution contenant 
35 gr. de nitrite de sodium et 22gr. de nitrate de potassium dans 
100cc. d'eau. P. T. 

Doscige d e  I'oxypine ric.tlPdaiin Ics pcrnuli'ntcî rrpa- 
niqncn. - J1M. P. L)OURINER et A .  OST\\-ALI) (Zeitsch. f .  ana- 
lgt .  Cltemie. 1909, p. 490). -- A.  Wolff e t  R. \Volffensteiri ont 
indiqué une méthode reposant sur l'oxydation de I'acide sulfu- 
reux par l'acide persulfurique d'aprés l'équaliuri suivarite : 

S0"IL + S02 + 211'0 = 350'112. 

L'acide sulfurique formé est dosé à l'état de sulfate de 
haryurn. 

Pour faire l'essai, on emploie une solution ii(p(:iise saturée 
d'acide sulfureux, additiuri&e tle chlorure de kiryurri. Cette 
solution est filtrbe avant l'emploi ; le filtratum est chauffé dans 
une fiole dlErlcnineyer avec la quantite peske de persulfatc et un 
peu d'IICI, jusqu'h disparition de l'oileiir d'acide siilfureiix; 
aprés refroidisseirierit, le sulfate de baryum forrrié est filtrE et 
pesé. Pour calculer I'oxygkne actif, il faut prendre seulement un 
tiers du sulfate de baryum, puisque d2ux tiers correspondent au 
soufre de I'acide persulfurique . 

Cette méthode peut s'appliquer aussi aux  sels minériiux de 
l'acide persulfurique. K. B. 

Einplnl du iiltroii pour le tlosnge r lc  I'acldc nitri- 
que. - H.  FRASZEN et E. SOBM.~S': (Jown.  pl-akt. CAem., 
i!)O9, p. 330, d'après Journ. of Soc. of chenl. I n d . .  1909, p. 546). 
- Les auteurs ont trouvé que AzOW peut 2tre dosé exactement 
dans des solutions contenant de grandes quan t i t h  de matières 
organiques, pourvu qu'on ajoute 2 cc. A 2cc. 5 de SO'IIkoncentrt! 
pour chaque 200 cc. de solution. Cette addition de SOYIQmpè- 
che toute prbcipitation d'oxalate de nitron et aussi la formation 
de solution colloitlale de nitrate de nitron. 

Lorsque .120311 ct AzOW sont prksents, ce dernier peut etre 
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transformé en AzO"l1 par  l'eau o x ~ g e n é e  
sulfate d'hydrazine. 

- 
I)Çtcrininntioir e ~ ~ l ~ ~ r l n i i i t r l q u c  

JI. W. A.  SYNE (JOILC.  Ind.  and h n q .  

ou décoinposé p a r  l e  
EJ. T .  

d'aprds Jour. of soc. of c h m .  lnd . ,  1 j09, p. 375). - D ~ S  les 
terres contenant des in:itii.res organiques, on prélève 50 cc. d e  
l'extrait f o r t e m ~ n t  coloré ; on chauf'f'e à 00-70' ; on  mélange avec 
1 cc. de SO'H2 dilu6 ( 2  pour :>), et I'on +joute u n  excès d e  solu- 
tion de permanganate de  potasse ; le tont est maintenu au  bain- 
marie pendant 15 minutes;  on filtre; on  rend légèrement alcalin 
avec PIa4CO', et  I'on évnpore à siccité ; le résidu est repris p a r  
l'eau et filtré. e t  les nitrates sont déterminés comme de coutuiiie 
avec le réactif sulfophéniqué et 1'aniinoni:ique. 

1'. T .  

UÇterininmlinii volumétrique d e  petlles quaintlt~s 
d 'ar~enle  - $111 S .  W. APIDIIEW et  II. Y. FARR (Bmev. 
Joui-. o f  Science, 290'3. p .  316, d'aprks J o u r .  of Soc. of c h m .  Ind . ,  
1'309, p. 493). - Environ 20 cc de la solution à examiner sont 
rnélangés avec %cc. d'une solutiori obtenue en dissolvant 2 0 g r .  
de chlorure s tanneux et 4 0 q .  d'acide tartrique dans un litre 
d'IlCI il 40 p. 100 ; ce iiiélange est maintenu pendant  2 5. 3 heu- 
res à la température de 3 5 2  &O0, dans une bouteille bien close, 
jiisqu'h ce que l'arsenic soit complétement prdcipité; l 'arsenic 
est filtre sur  de  l'amiante, lavé avec IICI concentré et exempt d e  
chlore, puis l'amiante et l 'arsenic sont introduits dans un bécher 
avec une quantité d e  solution d'iode !X/100 ou 5 /20 ,  de  10 & 400 
pour 1110 supérieure à celle indiquée p a r  l'équation : 

As + 51 + 7NaHCO" Na'BAs04 + 5Nal + 7CO" 311'0 
011 ajoute suffisainment de  bicarbonate ou de phosphate d e  

sodium pour maintenir la solution neutre, puis, lorsque tout  
l'arsenic est dissous. on titre I'excés d'iode avec une solution 
d'arsénite de soude N/100 ou S/1000. 

- 1'. T.  

Dosnnc de I'ariile arotniqua. de  I'neide nntimotii- 
que c t  de  I neldc vnmistliquc.- M .  G. EDGAR (Amer. Jour. 
of Science, l909 ,  p.  299,  d'apres Journ. o f  Soc. o f  c h m .  lnd., 
2909, p.  493). - Cne portion d c  la solution contenant Ics acides 
est portée a l'ébullition avec de l'acide tartrique nu oxaliqiis 
jusqu'à ce que In couleur bleue d u  tétroxyde de  vanadiu~ri  indi- 
que une réduction complète ; on refroidit; on neutralise presque 
compléternent avec le bicarbonate de sodiuin, et l'on ajoute un  
e x c h  de  solution d'iode, puis un  excès de hicarbonate de soude ; 
on  laisse reposer pendant une demi-heure ; on additionne d'un 
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excès connu de solution titrée d'acide a r sh i eux ,  et l'on titre avec 
une solution d'iode. 

Une anlre portion, acidifiée avec SO'llz, est chauffée sous 
pression, pendant 1 heure, nu bain-marie, avec une solution 
concentrée d'acide sulïureiix. L'excès de S02 est chassi à. l'kbul- 
lition par un courant de CO2 ; on refroidit; on neutralise, et l'on 
titre comme précédemment. 

Le premier titrage donne le vanadium ; le deuxième, la somme 
du vanadium et de I'arsenic. 

La  réoxydation a lieu suivant l'équ a t' ion : 

Ak3'OS + V'W f 31t $ 3 H W  = =lls2Oa + V O ,  + 6HI. 
P. T. 

L ' u r a e n i e  dans I'éler?trulyere; action r & d u e L r i c e  de 
I'lrydrogène t l e o t r o l j  t i q o c .  - M .  31.-W. THOBISOS, 
(Proc. Roy. Soc. Edinbulyh., 1909, p. 51.. d'après J o w n .  o f soc .  of 
chem. Ind. ,  I909,p. 364). - L'auteur a détermin6 la rapidité aTec 
laquelle I'hgdrogène arsénié, provenant de  la réduction de l'acide 
arsériique ou arsénieux, se dégage des cathodes de difrérents 
métaux. 

Dans chaque expkrience, on opère sur  5 cc. d'une solutioncon- 
tenant 50 unités d'arsenic, ndrlitionntk de 25 cc. de SO"i12 dilué 
5 1/6. Densité de courant = 3 ampères. 

Quantités réduites sur 100  parties, pendant 25 iriinutes. 

Cathode Acide arskniquc Acide arsen ieu~ 

I'lomb . . . . 
Zinc . . . . . 
Cadmium . . . 
ICtairi. . . . . 
Argent . . . . 
Graphite. . . - . 
F e r . .  . . . 
I1lat.ine . . . . 
Alun~in iu~n . . . 
Or . . . . .  
Cobalt . . . . 
Nickel . . . . 
Palladium . . . 

Surtension 
(volts) 

100 
100  
400 
100 
100  
100  

93 
88,s 
82 
74 
43 , s  
43 , s  
38 

(Chem. WeeL:blnd, 1909,-p. -26, d'après Jown. of Soc. of chem. 
I d . ,  1909, p. 545). - On introduit 30 k 60 gr .  de mercure dans 
un flacon dont le fond est muni d'un fi1 de plaline pris dans le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



verre. Un autre f i l ,  façonne en spirale plate & une extrémité, sert 
d'anode. Après avoir fait les connexions, la solution k électroly- 
ser est introduite dans le flacon, et uri électrolyte inerte (SO'IlO, 
:\zOyIl,KySO') est ajouté en quanlité suffisante pour avoir un vol- 
tage de 6 21 10 volts, avec un  ampérage de 2 B 4 amp., l'anode 
6tant à. environ I centimètre au-dessus de la cathode demercure ; 
on niet en mouvement, et, lorsque l'électrolyse est terminée, or1 
enléve le liquide avec une pipette, sans arrêter le courant; on 
lave deux fois à l'eau, une fois l'alcool, et I'on pèse après avoir 
séché a 50'. P. T. 

Ileclierclie dc leibles quatitités de earlionrte de  
sodiutn dans les eaux. - M. J .  FLAMASD (&dl. de la Soc. 
chim. deBelgigue, 2909, p. 297).- Si l'on Btudie l'action des divers 
sels qu'on rencontre dans les eaux naturelles vis-à-vis du houblon 
& l'i.t;ullition, on constate que les chlorures et les sulfates de cal- 
cium et de magn6siuin donnent une décoction d'une couleur vert- 
clair ; les carbonates de calcium et de magnésium, une colora- 
tion brun-rose ; les carbonates et bicarbonates alcalins, une 
coloration rouge sensible. 

II faut seulement 2 gr .  de cürbo~iate alcaliri pour avoir, avec Ic 
houblon B l'ébullition, la coloration rouge. 

Or, ces faibles quantites de carbonates alcalins passent ina- 
percues dans l'analyse courante des eaux. 

AL. Seyfïert a incliqnB une méthode permettant de déterminer 
la quantité de carbonates alcalins que peut renfermer une eau : 
on commence par dklerrniner, par la niéthode usuelle, Cao, Ng0, 
FeW3, AlW3, SiO', AzW, etc.; on traite ensuite 500 cc. d'eau par 
20 cc. de S0411" nornial, et I'on concentre au bain-marie dans 
une grande capsule, jusqu'au volume de 250 cc: environ. Il ne 
faut pas concentrer davantage, afin d'kviter des pertes, principa- 
lement d'llC1. On\ titre alors avec la haryte ou la soude; du 
volume de liqueur Litrke erriplogée on conclut à la quantité 
de SO'Hs qui a Bté absorbée par la transformation des carbonates 
en sulfates et h la quantité d'acide carbonique combiné que ren- 
fermait I'eau. 

On considère conirne sulfates les bases combinBes au chlore, à. 
l'acide siliciquc, à l'acide nitrique, etc., et I'on calcule la quan- 
tité de SO'ILa correspondante. Si l'on ajoute cette quantité à celle 
de SOkIlf qu'on a trouvke dans I'eau primitive et A celle qu'on 
vientde trouver par titration, et qui est nkcessaire pour déplacer 
l'acide carbonique combiné, on trouve la quantité de SO~I1"ui 
serait nécessaire pour transformer en sulfate la totalitb des bases 
prksentes. 

On combine alors toutes les bases (Cao, MgO, etc.) avec SoiIl'; 
on fait la sorrirrie des quantités de SO'Hknécessaires pour ces 
corribinaisons, et I'on retranche cette somme de la quantite totale 
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d e  SO'IP calculée ; si l'eau renferrne des alcalis, il doit y avoir 
u n  reste de SO'll'; o n ,  coniliine ce reste à Na'O, et l'on connaît 

, ainsi la teneur de  I'eau en alcalis, exprimés en K a 3 0 .  
Ainsi, une eau composée artificiellement d e  sulfate de cal- 

cium, de carbonate de magn6eium, d e  chlorure de sodium et de 
carbonate d e  sodium, le tout  dissous dans u n  excés d'acide car- 
bonique, donne un  liquide dont  l'analyse a donné les chifl'res 
suivants : 

C a 0  . . . . . 1!1,20 gr. par  hectol. 
Jlg0 . . . . . 1,50 L> 

~ 0 ~ 1 1 ~  . . . . . io,o5 )) 

C I . .  . . . . i , 5 6  )) 

CWcornhiné.  . . 12,30 D 

Si I'on coiiibine ces résultats suivant les règles usuelles, on 
trouve : 

3 , l >  l\lgC03 conteniint 1,65 CO2 
34,20 C:ïC03 - 10,65 - 
13,72 CaS04  
4,51 KaZS04 
2,37 SaCl  

12,30 COL coni1)illé. 

L k  cette façon, la présence d u  carbonate de sodium se trouve 
complètement masquée. 

II en est tout autrement  si I'on applique In m4thode de Seyf- 
fert.  .En effet, I'eau aurai t  la composition suivante:  

3,27 I(fgCO3 conteiiant - 1.66 COg 
21 ,72 CaC03 - 9,35 - 
,\7,09 CaSOk 

2 ,63  Xa'C03 - 1,09 - 
2,37 haCl 

22.30 CO? combiné. 

L ü  teneur de l'eau e n  carbonale de  sodiurri, qii'ori doit suppo- 
ser à l 'état de  bicarbonate, apparaî t  donc ici trés iietteiiient. 

Conmervation d u  papier A fiItrcir : son influence 
h u r  certni~~s dwsn~es. - M .  DE KONNCK (Bu l l .  de lu Soc. 
chim. de Ue(qique, ,1909, p. 421). - Il importe, pour certains 
dosages, (le conserver soigneusement les filtres & l'abri des 
vapeurs  d u  laboratoire. que  le papier est  particuliéiwrient apte  
à absorber. 

E. Jlallinckrodt e t  W. N. Stull on t  observe q u e  le papier con- 
serve sans  piécaiitions peut contenir des  produits d e  nalurc ii 
influer s u r  les dosages alcali- e t  acidirriétriques délicats, nolain- 
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ment sur  ladétermination de l'alcalinité et d e l a  dureté  des  eaux,  
si le liqnide doit Stre filtré. Parmi  ces produits, on peut  signaler 
l'acide chlorhydrique, le chlorure amrnonique, . o u  encore I'arn- 
rnoniaqiie. En outre, le papier peut contenir descomposés ni t reux 
en quantite suffisante pour déterminer la mise en liberté d'iode 
d'un iodure hien pur ,  et, de  fait, i l  bleuit parfois lorsqu'on le 
mouille d 'une solutiori d'iodure potassique ou cadmique 1égCr.e- 
ment acidulée. 

A l'occasion d'essais de dosage chlorométrique du  nickel, 
dosage hiisé s u r  la précipitation de ce rnétal sniis forme d 'hydrate  
nickelique el sur  la détermirialion de l'oxygène disponible de ce 
précipité par  iodorriétrie, M. Lejeune, préparateur d e  11. d e  
Iioninck, a constaté qu'il obtenait une mise en libcrté d'iodc.cn 
quantitk plus considCrahle lorsqu'il introduisait dans l'appareil le  
précipité avec le filtre d e  papier sur  lequel il l'avait recueilli, q u e  
lorsqu'il employait un  filtre d'asbeste. 

Ce résultat s'expliqua 'lorsque, en traitant directement par  IICl 
du  papier à filtrer seul, on obtint un  dégag-ement de chlore, 
c'est-à-dire une mise en liberté d'iode très appréciable, d a n s  le 
condenseur. 

Mallinckrodt et Stull attribuent la présence de composCs ni t ré6 
il l 'absorption de vapeurs nitreuses du laboratoire. M. de Koninck 
croit qu'il se produit plutdt une sorte d e  nitrification, c'est-&-dire 
une combinaison de  l'oxygitne et  de l'azote atmosphériques, 
sons l'influence de l'humidité et  de la porosité du papier. 

. IBifférenelcit ioi i  d e n  pctralew d ' o r i a i n c n  t l l f f fwen-  
terr. - M. F. SCHWAKTZ ( M i t t .  K,qI. ~kla,terialprüfic~~.,qsamt. 
( ~ s s .  Lichtel-felde West, 1909, p. 25, d'nprès Journ o f  Soc. of 
chern. I111., 1909, p. 467) .  - Les pétroles américairis, rriême les 
mieux raffinés, sont caractérisés par  leur indice d'iode élevé (G) ,  
contre 0,7 à 3 pour Ics pétrolcs curopéens, et leur faible poids 
spécifique (0,788 à 0,802 à 2 P ) .  

Le pétrole ayant  u n  faible indice d'iode et un poids spécifique 
au-dessus de 0,8,15 peut génkralernent étre considéré coinine 
d'origine russe, mais  parfois peut ètre roumain ou allemand. 

[,es pétroles russes restent liquides A - 20°, tandis que  les 
pktroles roumains (excepté ceux de Rustenari) e t  allemands 
devierinerit plus ou moins visqiieux'. 

Les parties légères des pétroles russes ont  u n  poids spécifique 
supérieur (0,800-0,806) aux  mêmes portions des pétroles rou- 
mains ou allemands (0,780-0,794). 

La diffërenciation entre ces deux derniers est prat iquement  
impossible. 

Les pétroles ayan t  u n  faible indice d'iode et  une densité de  
0,808 à 0,815 peuvent être gallicien, roumain, allemand ou 
russe (pétrole « Meteor n). 
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Ce dernier peut &tre décelé p a r  le poids spécifique élevC de ses 
parties les plus volatiles e t  aussi par  son point d'inflaininittion 
plus  Clevé (30.37"). 

Les espèces inférieures des pktroles de Gallicie deviennent très 
visqueuses par  le refroidissement. 

Le point d'inflammation du  pétrole d e  Gallicie est  faible (26 à 
3.a0), comparé à celui des  pétroles de Roumanie (31-340) et 
d'Allemagne (31 - 3 9 0 ) .  

1'. '1'. 

Reclierchc du e m r r m e l  dnna le rlti. IPS spirltueua 
et la bière. - M .  le 1)' A. JAGERSCHMII) (Zeits. f'. Crnters. 
d, N a / ~ ~ u n . q .  und Genussmittel, 1909, p. 26!1). - Pour rechercher 
la caramel dans le vin, dans les spiritueux et dans  la bière, l'au- 
teur  recommande le proc6dé su&nt : on  mélange 100cc. de  vin 
o u  de  biEre dans u n  bécher de t rés  grande hauteur  avec une solu- 
tion d'alhurnine (composée de parties égales de  blanc d'œufs frais 
et d'eau) ; on chauffe s u r  feu direct jusqu'à séparation complEte 
d e  l'albumine; on  évapore le filtratum au  bain-marie jusqu'h 
consistance sirupeuse, et l'on émulsionne une partie par  l'éther, 
l'autre p a r  l'acétone, dans une capsule de  porcelaine; la solution 
Cthérke est versée peu peu d a n s i n  ou d i u x  t rous d'une plaque 
d e  porcelaine pointillbe; s p r é s  évaporation de l'éther, on ajcute, 
à l'aide d'une pipette, 1 B 2 gouttes d'une solution fraichernent 
préparée de  r6sorcine 1 p .  100 dans  HCI concentré. 

E n  présence du  caramel, il se produit inimkdiateinent une colo- 
ration permanente rouge-cerise. 

L'extrait par  l'acétone, fillrE a u  besuin, p l x é  dans un  verre 2 
réaction et  additionné d'HCI concentré, donne, en présence du  
caramel, une coloration rouge-cramoisi. 

Seeherehe dn , g l o o o n c .  - MM. P .  DORI1IKER et  
A. OSTWALD (Zeitsch. f. analyt. C h c m i ~ ,  2909, p. 456). - Pour 
la recherche  d u  glucose p a r  In rkduction à froid de la  liqueur 
cupro-alcaline, A. Gawalowski a indiquC une méthode consistant 
B preparer d'abord une  liqueur cuivrique d'aprEs Monnier, en 
dissolvant, d'une part ,  40 gr. d c  sulfate de cuivre e t  3 s r .  d e  
chlorhydrate d'amrnnniaqiie dans ZCiOcc. ti'cau, et,  d'autre p r t ;  
1303'. d e  soude caustique daus 600cc. d'eau. Après refroidisse- 
ment  de  la  lessive, on  y dissout 8 0 g r .  de tar t rate  acide de 
potassc ; on ajoute la solution cuivrique t i  cette dernière soliition, 
e t  l'on complète i l i t r e ;  on agite et on laisse dkposer. 

Si l'on agite cette solution avec une assez graride quantité d'al- 
cool à 90-92" il s e  forme deux couches, dont  la supérieure est 
vert-bleubtre, e t  l'inférieure, huileuse, est bleu foncé. Cclle-ci 
sert de r6actif pour  la recherche du  glucose 2 froid ; on la con- 
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serve en flacon coloré et en lieu frais: elle peut ainsi rester inal- 
térée pendant longtemps. Le rknctif se compose principalement 
de tartrate double de cuivre et d'arnrrio~iiu~ri et a un poids spkci- 
fique de 1,409 à 1,412. A la température de 20" il se sépare déjà 
une grande quantité d'oxydule de cuivre. 

Le glucose réagit rapidement à une tempkrature infki-ieure 
& 20" tandis que le saccharose ne réagit pas r n h e  au  bout de 
16 heures; une dilution quelconque de la solution cuivrique par 
la sollition sucrCc n'influence pas l'exactitude de la réaction. Le 
réactif est encore sensible pour une  teneur en glucose de 
0 ,s  p. 200. N. B. 

Domlige de In glyebrioe dnnn le vln et la blere. - 
M. L. GRUNHUT (Ze i t s .  f .  annlyt Chetnie, 1909, p. 386). - 
F. Zetzche a indiqué le procédk suivant : dans une éprouvette de 
100cc. contenant quelques perles de verre, on introduit 20cc. de 
solution de glycérine à l p.100 e t  5 cc. de chlorure de benzoyle 
avec 15cc. de lessive de soude de poids spécifique 1,3, et l'on 
agite jusqu'à ce que le mkliinge conmerice i s'ecl-iaufrer; on le 
place alors dans un bain à 150 ; on agite de temps en temps jus- 
qu'k destruction coinplEte du chlorure de benzoyle et séparation 
de l'éther-sel ; aprks addition de phénolphtaléine, le liquide est 
neutralisé presque complètement avec l'acide sulfurique dilué, et 
finalement l'éther-sel est agite avec de l'éther et de l'éther de 
pétrole. Daris ce but, le liqüideest transvasé daris une airipoule 2 
séparation, en employant 15 cc. d'eau de lavage, et agité avec 
35 cc. d'bther et 3Ucc. d'Ether de pétrolc. La couche éthérke est 
encore agitée avec 30cc. d'eau, et la couche aqueuse, réunie 3i 

l'eau de lavage, es1 agitée avec {,cc. d'éther el 23cc. d'éther de 
pdtrole; la solution éthérée, purifiée, est évaporée; le résidu est 
desséché B 10Uu, dissous dans 25cc. d'alcool à 90" et, après addi- 
tion de 25cc. d'eau, abandonnée à la cristallisation; on essore; 
on sèche; on pèse, et l 'on ajoute cornine correction O ar.01 au  
poids trouvé, afin de tenir compte de la faible soluhilité dans l'al- 
cool dilué. En multipliant par le facteur empirique 0,2375, on a 
la quantite de glycérine. 

Le facteur erripiriqiie donné s e  rapproche davantage de la 
Lhéorie pour le Lribenzoate (0,228) que le chiflre auquel Diez a été 
conduit par ses expériences. Le chiffre de saponification de la 
substance pesée correspond mieux également au tribenzoate pur .  
Pour la détermination de ce chiffre de saponification, l'auteur a 
reconnu qu'on devait employer un assez grand excés de lessive 
alcoolique. Avec 1ü solution N/10, il faut environ 100p.iO0 en 
plus, et avec la solution N14 environ 50p.tOO. N. B .  

Realierclic mioroeliiiiiiqoe de In Lerbérine. - 
X. BAUER (Phamaceutisch Ce~itralhulle, 1909, p. 11). - L'au- 
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teur  base son prockdt! s u r  une rCact,ion que  II. Goidin a réalisée 
e t  q u i  consiste en une combiriaison crisl:illirie que  donne la her- 
bérine avec l'acétone en solution alcaline. 

Il place sur  une laine porte-objet les coupes il examiner avec 
quelques gouttes d'eau ; au  bout de quelques minutes, lorsqu'on 
prksume que  la berbérine a p u  se dissoudre, on ajoute sur  la 
lame 1 goutte de lessive de soude additionnée de  4 à 5 gouttes 
d'acétone, e t  l'on chauffe légèrement ; i l  s e  forme irrirrikdiate- 
ment ,  ou a u  hout da  30 minutes au  plus tard, des cristaux carac- 
téristiques, formés p a r  des lainelles brillantes, de  couleur vert- 
jaun Atre. 

L'auteur a pu,  par  ce procédé, constater que certaines plantes, 
signalées comme contenant de  la  berbérine, n'en contiennent pas. 

Hétactlou d e  IH. tropneoeciïne. - RI. REICII.iI1D ( I 'hw-  
rnaceutkchc Centralhalle, 1908, p .  340) - E n  mélangeant une 
petite quantité de chlorhydrate de tropacocnïne avec une goulte 
d e  solution concentrée de nitrate de cobalt, on obtient une colora- 
tion jaune du  mélange ; cette coloration passe a u  bleu si l'on 
chaulïe ; aprés  refroidisseinent, In coloration jaune rédpparait, 
pour pase l -  encore a u  bleu si l'on chnulle de riouveau. 

-- - - 

Cuinpnsitlon elilmique d e s  ceiidrerr d e  I'il~tcn- 
cuiinhn. - G.  S. BLAKE (P~uI-maceuticul Jourrzul, 4909, 1, 
p.  765). 

I3r6sil CarthagCne Johore - - -- 
Cendres.  . . . 2,04 p. 200 2,73 p.  100 t ,8C p. 100 
KYI . . . . . 25,>3 - 7,112 - 28,55 - 

. . . . .2,70 - 2,23 

. . . . 15,50 - 17,00 

. . . . 13.57 - 10,68 

. . . . 0,30 - O, 38 

. . . . 1%,70 - 5,26 
. . . . 7,40 - 5,05 
- . . . 11,02 - - 
- . . . trace trace 

- 2,06 - 
- 16,87 - 

i4,25 - 
- 0,45 - 
- 1;3,82 - 
- 8,37 - 

10,JO - 
trace 

A., D. 

Dnsnge d e  la dipliényInmlue. - M. W. D t t E G E K ( z e i t .  
ges. Schiess und Sprengstoflio., 1909, p .  233, d'oprés Journ. of' 
Soc. of chem. Irtd.,  1909, p. 489).- La diphènylamine en solution 
alcoolique agi t  s u r  le  brome avec formation de tétra1)roinodi- 
phénylüniine 

(C611:fAzll + 8Hr = ( C ~ 1 3 B r 2 ~ 2 i \ ~ I I  + 4.812r. 
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Ce dérivé hroiné est insoluble dans I'eau. trhs peu soluble dnns 
l'alcool, facilement soluble dans  la benzine, le xylhne, le chloro- 
forme, l'acétate d'kthgle, epécialement chaud. II fond à 1020 et 
cristallise en aiguilles rougei t res ,  ayan t  un  éclat soyeux. 

On dissout, pour  le dosage, l'échantillon dans l'alcool, ou; s'il 
est déjà en solution éthérée, on chasse l'éther à chaud p a r  addi- 
tion d'alcool; on ajoute goutte à goutte u n  excès de  brome en agi- 
tant ; on mélange avec deux  fois son volume d'eau, et l'on fait 
bouillir jusqu'L ce que l'excés de brome et d'alcool soit chassé, 
en agitant constamment ; on passe le précipité dans un  entonnoir 
ou u n  creuset d e  Gooch relié à. u n e  t rompe:  on lave à I'eau chaude 
pour enlever lesderuiiires traces de bromeet  d'alcool; on sèche ir 
98"-1 [)O0 jusqu'à poids constant. 

Si l'on dtiisire doser la diphénylariiine dans la nitrocellulose- 
gélatine, le composé nitré est décomposé graduellement par  une  
lessive de soude dnns un  vase assez spacieux;  on ferme cc der- 
nier avec un bouchon à deux trous, muni  d'un entonnoir B robi- 
net e t  d'un tube  réfrigérant, et l'on distille 

La diphénylamine et  les camphres sont reçus dans  un  réci- 
pient contenant d e  l'éther. 

TE distillntum est ensuite agit6 avec dn  chlorure de sodium ; 
l'éther dissoiit coniplètement l a  diphénylarnine, puis on continue 
cornnie il est d i t  préckdernment. 

P .  T .  

Uorugc de IR. plibaolplitrléine daiis les pi-oparr- 
l i o n s  p~irriiieccntiquen. - M. KOLLO (Phal-muceutiuch~ 
Pmxis; l!109. no  8). - L'auteur recommande quatre  méthodes 
pour doser la phénolphtaléine dans les préparations phnrmaceu- 
tiques. 

2' On tr i ture  la préparation (pastille, tablette ou autre) de 
manière à la diviser ;  on place la poudre dans un  entonnoir dont  
on a garni l a  douille avec un tampon d'ouate, e t  on  lave à l'acé- 
tone jusqu'k ce qu'une goutte de Ee solvant ne rougisse plus avec 
la lessive de soude ; on évapore l'acétone au bain-marie;  on 
desséche le résidu A 100°, et on le pése. 

20 On souniet la préparation pulvCris6e à l'extraction par  une 
lessive de soude ii 8 p.  100 a u  lieu d'acétone et, daris l'extrait 
dilué, on prbcipite la phénolphtaléine par  l'acide acétique ; on 
recueille le précipité ; on le lave 2 l'eau ; on l'agite avec de  l'acE- 
tone ; on dessèche l'extrait acétonique, e t  on le pèse. 

3 O  On extrai t  comme précédeinrnent par  une  lessive de soude 
, à  8 p.  100 ; on additionne la solution sodique d'une solution 
iodo-iodurh (2 gr. d'iode, 3 gr. d'iodure de  potassium et  20 g r .  
d'eau) ; la couleur passe d u  rouge au  bleu, puis  au  jaune ; il 
s'est formé d e  la t&raïodophénolphtaléine, qu'on précipite par  
l'acide chlorhydrique concentré ; on recueille le précipité, qu'on 
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lave 2 l'alcool % DO0, puis à l'éther ; enfin, on le sèche 1000, et 
on lé pèse. La tEtraïodophénolphtaléine étant un peu soluble 
dans l'alcool et 116ther, afin d'éviter les pertes, on pratique les 
lavages avec de l'alcool et de l'éther saturés de tétraïodophé- 
riotphlaléine, i gr. de ce dernier corps correspond Ogr. 38GY de 
phénolphtaléine. 

4"vec cette méthode, on pratique l'extraction comme dans la 
iriéthode nR 1, et l'on traite par l'anhydride acétique ; le derive 
krétylé est saponifié par une quantité dbterrnin6e tie soude iilcoo- 
lique, et l'on titre l'excés de soude. I cc. de soude N/10 cor- 
respond à Opr.40 de dérivé acétyli: et B Ogr.318 de phenol- 
phtaléine. 

D&terminitioii rslmnltmnée d e  I'uxgde de ou~liune, 
de I'ligdrugi-ue et du niétliane. - M .  V. NESMJELOW 
(Zeits.  f .  analqt. (Jumie, 2909, p. 232, d'après Joicrn. of Soc. of 
chem. I n d . ,  1909, p. 465).  - L'üuteur a étudié la conil-)ustion 
fractionnke de rnélangm de ces trois gaz à l'aide de I'oxyde d'ar- 
gent, de l'asbeste-palladium ou de l'oxyde de cuivre. 

11 n'o. obtenu aucun resultnt satisfaisant avec I'oxyde d'argent, 
l'acide carbonique forni6 par oxydation de I'oxyde de carbone 
btant partiellenimt absorhe par l'oxyde dl;trgent, avec formation 
de car1~on:ite d'argent. 

Avec l'üsbcste palladici, il a pu déterminer I'oxyde de carbone 
dans un mélange des trois gaz, mais seulement à une vitesse des 
gaz n'excédant pas i litre à l a  minute. 

Il a obtenu de bons résultats en faisant passer les gaz sur 
I'oxyde de cuivre chauffé à 2500. Le méthane n'était pas altéré, 
tandis que I 'hydroghe et I'oxyde de carbone étaient oxydés eoiii- 
plbtement. 

P .  T. 

Anirlyre d e  I'neétrite de elinux cumniereinl. - M. T. 
S. GLAIIDISG (Journ. I n d .  and Enq. Cham., 1'309, p. 250a d'après 
J o u r n .  of Soc. of chena. lnd., 1909, p. 467). - Dans la méthode 
de  l'auteur, 2 gr .  de I'échantillori sont traités par 30 cc. d'eau et 
10 cc. d'acide phosphorique (1) = 2,70), et le mélange est distillé 
dans 1111 flacon à long col de  300 cc., pcndant environ I heure et 
demie, le volume étant maintenu constant par I'introdiiction 
continue d'eau exerripte d'acide cürbo~iique. Les vapeurs qui 
distillent sont condensées et recueillies dans une solution alca- 
line titrée. 

Cette méthode avait été condamnée par I'résénius et Griinhut, 
mais il faut remarquer que, dans leÛrs essais, ils employaient 
un  courant de vapeur d'eau, ce qui introduisait une cause 
d'erreur signalée déjh par l'auteur et  par M. Grosvenor. 

P. T. 
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D o s ~ g e  volaméti~lqoedc I'mcile formique et de ses 
nein.- P. DOBRISEIL e t  A.  OSTWALD (Zeilsck. f'. nmd. C h m i e ) ,  
1909, p. 495. -Friedrich Auer l~ach  et  W e r n e r  Plüddemann on t  
emplojé  un  procedé bas6 s u r  lesconsidérations suivantes:  dans  le 
titrage du  chlorure rriercuriyue par l'iodure de  potüssiurri, le  trou- 
ble produit p a r  l'iodure rnercurique corriinence avant  qu'on ai t  
ajouté toute la quantité de chlorurc mercurique nécessaire ii la for- 
mation du  sel dou!.de. Si I 'onpart de In rnCme quant.it6 d'iodure de 
potassium, l'erreur dépend -du voluirie f ina ïde  la solution. On 
peut donc construire des tables de  correction empiriques perrnet- 
tant  undosngc exact du chlorure mercurique au moyen du  KI .  

L a  réduction du chlorure mercurique par  l'acide formique s'ac- 
corriplit yuantitalivernent en liqueur faiblerrient acétique, en pré- 
sence d'une grande quantité d'acétate de  soude e t  en chauffant 
pendant deux heures :tu bain-marie bouillant. D'aprEs ces don- 
nées, la méthode de MM. Portes et Ruyssen pour le dosage de  
l'acide formique peut étre appliquée d'une manière exacte et com- 
mode. 

AprPs neutralisation de In solution ii essayer et réduction à un 
petit volume, on l'introduit d a n s  un  pctit-ballon B long col de  
100cc.; on , joi i tc  une quantité exacteinentmcsurée de soliition de  
chlorure mërcurique e t  autant  que la teneur présumée en acide 
formique l'exige ; on place le petit ballon, qu i  ne  doit pas  être 
tout à fait plein, dans  u n  bain-marie bouillant pendant deux  
heures ; on refroidit et I'on rernplitd'eaii jiisqu'au t rai t  de jaiige; 
on agite et I'on filtre s u r  un petit liltre sec ; on jelle l a  prerniére 
p a ~ t i e d u  filtratum ; on remplit  une  burette avec celui-ci, e t  I'on 
titre 2cc .  d'une solution de  ICI 1,25 normale, jusqu'h apparition 
d'un troiihlp. roi igdtre .  L a  réaction a lieu d'après les deux &qua- 
tions suivarites : 

La conkentration de la solution de chlorure mercurique peut 
Btre quelconque, mais elle doit ê t re  établie de telle sorte que la 
quantité de solution ernployke jointe à la su1)stance à essayer 
trouve place d a n s  le petit ballon. L'obtentiond'une solution con- 
cent,rée dl: sublimé est  fiicilitke par  l'addition d e  chlorure de  
sodium. L'auteur a eiriployé d'abord une solutiou d e  30 gr. d e  
1IgCle et d e 4 g r .  de  NaCl dans  un litre d'eau, et plus tard une solu- 
tion exactement deux fois plus forte. Si I'on dissout 58gr .87 d e  
lIgCIL avec NaC1 pour un  litre, 1 cc. de cette solution correspond 
:î 50 miIligr., d'acide formique. 

Le calcul doit de faire en tenant compte des tables d e  correc- 
tion établies p a r  l 'auteur. 

N. R .  
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Déteriiiiumiion de In charge des soies. - RI. 1'. IlEER- 
JIAKN (Fiirber: Zeitung, 1909, p. 7 5 ,  dlapi+s Joui-n. of Ihe Soc. o f ,  
chern. l n d . )  - L a  plupart des méthodes récentes de dosage de la 
charge des tissus de  soie sont basées s u r  l'extraction de  la sub- 
stance formant la charge. 

Sislcy a dhnont ré  que ces méthodes donnent  des résultats uni- 
forriies dans des conditions dbfinies, mais que de 1égi:res varia- 
tions dans la pratique conduisent tt des résultats différents. L'au- 
teur  ci~nstate  que  les soies IégEres, faiblement chargées, donnent 
des résultats erronhs par  ces prockdés, spécialement 1;i mathorle 
alcaline de Ristenpart. Er1 substituarit k la solution normale de 
potasse caustique ernploy6e d a n s  cette iriéthode u n  mélange 5 
parties égales de  solution normale de  potasse et  de  ~ l y c é r i n c  11 
28" Be, l'action s u r  la fibre est considérablement rkduite. 

Ainsi, à la température de  800, les soies chargées avec des com- 
posés de  fer donnent. dans la solution d e  potasse-glycérine, la 
totalité du bleu de Prusse, lequel peut être alors rcprkcipité par  
acétification. Le fer existant sous forme d'oxyde ou de gallate 
reste naturellement s u r  la f i lm.  

Avec une soie fortement chargée d'oxyde et de  phosphate 
d'étain, additionnée de bleu de  l'russe, une  premikre extraction 
h la solution de  potasse glycérinée peut ètre suivie de deux trai- 
tements successifs avec 1lCI froid à 20 p. 100.  

Le phosphate d'étain est ainsi enleré  par l'acide, le bleu de 
Prusse par  la solution glycérinée, e t  l'oxyde d'étain restq sur  la 
fibre. P. T. 

Cnnipo~iCirrn drri csbeipccs tlc Teoillck de liiurlcr. 
 bullet tir^ semestriel de Schinzmel, avril  1909, p. G a ) .  

Franco et Allc- de 0.919 
...... magne-. 80,932 i 

F i u m e  .......... 1 0,9281 

' d e  0,9177 
Corfou ......... . O, g p , t  

Chypre . .  ...... .l 0,9105 

' d e  0,916 Palestine ...... . \  . ) a 0,924 

. Asie Mineure . .  0,9268 I 

d c  - 150 
9 - 180 

- 130 54' 

le - 16" 40 
à - 210 40' 

- 50 40' 

d e -  140 
a - BI0 

- 150 50' 
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B R ~ I  ~ i ' h u i ï ~ .  - L. W .  BOSART (Jowxal o f  american c h -  
rnical Societg, 1909. p. 724). - On obtient u n  bain d'huile t rès  
pratique en faisant un  melange d e  10 parties d'huile de  coton et 
de  1 partie de  cire d'abeilles. Ce bain R l 'avantage d e  se solidifier 
par  refroidissement et  de fondre trks facilement. 11 émet peu de  
vapeurs jusqu'à 350 degrés e t  s'enflamme senlement vers  
3ûû degrés. A. D. 

Eusenec dc mentlie. - hf. F. RABAK ( X d d l .  Druggist, 
1909, p. 5 ) .  - L'espEce Mentha uroensu, var. glnbratu, donne 
0,8p.  LOO d'essence jaune pâle S odeur de  menthe poivrée. 

. . . . . . . .  Densité 0,9267 
. . . . . . . . .  + 16027 

Indiced'ûcide . . .  : . .  
- d'éther .  . . . . .  
- d'acétyle . . . . .  
Soluble dans  2 p. 100 d'alcool à 

Cette essence nc contient pas d'aldkhydes . 

BIBLIOGRAPHIE 

La r&PIPu~LométrIe et vcu applieatlonw pratiques, 
par SIDEHSKY. 1 vol. de 17Q1ages. (Gauthier-Villars, éditeurs, 53, quai 
des Grands-Augustins, Paris). Prix : 2 fi.. 50. - L'application de 
méthodes physiques dans l'analyse chimique des matiéres organiques 
a pris dans ces. derniers temps une importance considérable, et la 
détermination de l'indice de réfraclion est devenue une opération 
courante dans les laboratoires de chimie. 

Dans l e  présent volume, l'auteur expose d'abord les lois de la 
~éfraclion de la hmiére  et les différentes methodes employées 
par les physiciens pour la mesure de l'indice de réfraction, et il 
décrit ensuite en détail les principaux réfractométres modernes, tels 
que ceux d'Abbe, de Pulfriclt, de Charles Féry, de Bertrand, B'Ama- 
ga t ,  de Pornac, le butyroréfrnctomc+tre Wolny, l'oléor6fractomtVre 
Amagat et Jean, le réfractomètre a inversion de Zeiss, le réfrac- 
tomètre pour corps gazeux de Cl~appuis ,  le spectroréfractomètre 
I'Cry, etc. 

Ensuite, l'auteur i2xpose en détail les applications pratiques de 18 

réfractoinétrie, en traitant suecessivement des essais réfractornc!tri- 
ques des solutions salines, des matières grasses, du  lait, des matiè- 
res sucrées, des bières, des liquides alcooliques, des essais cliniques 
de I'urine et du sang, et  de l'essai des matières tannantes, et il fait 
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suivre chacun de ces petits chapitres d e  tableaux donnant les valeurs 
cherchées. Une série d e  tableaux numériques termine le dernier 
chapitre: 

Malgré ses dimensions modestes,. ce volume présenle un iraite 
complet d e l a  réfractometrie appliquée ii l a  chimie analytique, et  les 
spécialistes y trouveront toutes les données pratiqiies e t  toutes les 
constantes physiques sur les indices de réfracLion. C'est ainsi qu'on 
trouvera, par  exemple, dans lechapitre consacré aux essais des matié- 
res grasses, une table générale de toutes les constantes d e  ces matiè- 
res (densité, point de fusion et  de solidification, propriPtes optiques, 
indice d'iode, d'acides p a s  volatiles soliibles et  insolubles), établie 
par l'auteur, une seconde fable des indices des /ruilas et  des grais- 
ses, due ii M .  Lewkowi tsch,  e t  une table des acides g ras .  Ide chnpi- 
tee t ra i tant  des solutions salines renferme neuf tableaux des plus 
intkressants. 

La  bibliographie detaillée qiii.termine le volume permet aux savanls 
de pousser leurs recherches plus loin. .  

m . . . .  

A n a l y s e  c l n  caouîclioma et de I r  gatin-percha, 
par PONTIO, chargé d u  controle chimique au sous-secretariat des Po+ 
tes et  télégraphes, lauréat de  la Sociéte chimique d e  France. (Gaiithier- 
Villars, éditeur, 55, quai des Grands-Auguslins, Paris). Prix : 3 fi.. 50. 
- Cet ouvrage a été écrit pour ceux qui s'intéressent h l'étude di] 
caoutchouc et  de  l a  gutta-percha. e t  en particulier pour les chimistes 
qui sont charges de  contrder  la qualité d e  ces produits. 

Dans la premiére partie, l 'auteur résume d'une façon succincle, 
mais claire, la definition, les origines botaniqiies e t  les procéd6s de 
récolle du caoutchouc. Les esphces cornmercialos on t  été classées 
ensuite d'après la perle qu'elles subisseut à l a  fabrication. 

Les essais mécaniques et  chiiniques ont été l'objet d 'une etude 
approfondie. e t  les meilleurs procédés de  cootrdle sont donnCs avec 
tous leurs détails opératoires. 

Les essais mecaniques comportent des epreuves de  traction, de 
compression, d'étanchéite. d e  rbsistance, de souptesse, de dureté et 
d'elaslicite. Quelques figures, représentant les appareils destines B ces 
essais, facilitent l'intelligence de leur description. 

L'auteur s'étend aussi clairement que possible sur  les m6tliodes 
d'analyse chimique et  donne les moyens les plus shrs de reconnaitre la 
qualité d 'un caoutchouc brut ou manufacture.  

La deuxième parlie est consacrée A la gutla-percha. Comme pour 
le caoutchouc, le premier chapitredonne un résumé des origines bota- 
niques et  des espèces les plus couramment employées. Les procédés de 
récolte sont dgalement bribvement décrits. Les proprietés physiques 
et  chimiques forment ensuite un chapitre spécial. 

L'auteur passe dans un dernier ctiapitre aux méthodes analytiques 
employées h reconnaitre la qualité d'un produit commercial, puis il 
étudie les résines renfermées dans quelques gutta-percha, et  enfin il 
termine l'ouvrage par un extrait du cahier des charges de  quelques 
administrations donnant  les conditions de reception des ohjcts en 
caoutchoue ou des cables sous-marins. , 
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Souclarc a i i t ~ g ~ i ~ e  et ~ioniiiiatlierinie, par E. CIIATE- 
i.ai~,licencié ès science?, professeur aux laboratoires Bourbouze, 1 vol. 
de 178 pages. (Gauthier-Villars. éditeur, quai des Grands-Augus- 
tins, 55, i1 Paris (69. Prix : 3 fr. 25. - Nous ne pouvons mieux faire,  
pour présenter cet excellent livre, que de  reproduire l a  prkface que 
lui a consacrée M. Le Chatelier : 

Le petit volume de  M .  Chatelain est  un ouvrage élémentaire, 
s'adressant aux pralicienn. II ne s'atlache pas t2 décrire le mode opéra- 
toire e t  les tours de  main de la soudure, parce que ses lecteurs son t  
censés les connaitre, et, s'ils ue  les connaissaient pas, ils perdraient 
leur temps B vouloir les apprendre dans  un livre. Pour acqu6rir un  
iriélier, il faut le pratiquer sous l a  direction de  maîtres expkri- 
mentes. 

Le but d e  cet ouvrage est de  faire connaitre aux personnes s'inté- 
ressant la soudure et  la pratiquant les principes scientifiques essen- 
tiels iiiis en œuvre dans celte opération et  les différents procedés ima- 
gines pour atteindre le but cherché. Les riactions chimiques sont évi- 
demment l e  point de départ  ; elles dégagent de l a  chaleur en quantité 
connue par avance ; les appareils imaginés pour appliquer cette cha- 
leur A un usage déterminé diflhrent seuls ent re  eux. La  concurrence 
induslrielle a donné lieu B des lultes très vives entre les inventeurs ; 
h l .  Chalelain a su. rhun ie r  d'une façon impartiale les efforts d e  cha- 
cun d'eux. . . 

Lorsque j'ai étudié les conditions générales d e  la combustion de 
I'acetylene et indiqué iiypoth6tiquernent l a  possihilitk de  son emploi b 
la fusion ou B la soudure des métaux, je  ne croyais pas que l a  prati- 
que suivrait de-si prt's les indications bien vagues de la théorie. Les 
vilesses énormes de  combustion des mélanges d'acétylhne.et d'oxy- 
géne seriiblaient un  obs tsde  absolu il l'emploi d'un procédé de  chauf- 
fage par trop dangereux ; c'est précisément en s'appuyant sur  mes  
mesures de  vitesse de  propagation de la flamme, que M. Picard créait, 
quelques années plus tard,  le chalumeau de l a  Société de I'acétylbne 
dissous, point de départ  de  tous les appareils similaires aujourd'hui en  
service. 

Il y a quelques années  encore, on  se  demandait  s'il é ta i t  prudent 
de rriéler, rriérne au laboratoire, quelques iitres d'acetyléne e t  d'oxy- 
gène. Aujourd'hui, on  emploie des métres cubes de  ces mélanges pour 
poser aux chaudikrea marines des pièces de  plusieurs mktres c a r r h ,  
sans plus s'en occuper que  s'il s'agissait de réparer un vieux vhtement 
en drap. 

Les ouvriers qui appliquent tous les jours ces procédks de soudure 
mettent c n  c u v e  les phhomènes  les plus surprenants de  la chimie e t  
de la physique. Il est  bon de le leur dire, non seulement pour les 
aider h mieux faire leur besogne journalihre, mais aussi, si cela est  
possible, pour jeter un soume de poesie su r  leur métier un  peu 
monotone. 
M. C h t e l a i n  a fait une œuvre bonne et  utile e n  écrivant ce  livre au 

il a montré une egale connaissance d e  la manipulation des appareils 
et  de la psychologie des lecteurs. 11 a assez pratiqué les uns e t  les 
autres pour pouvoir parler en toute cornpdtence. 
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NOUVELLES 

U6oret délimitaut 

ET RENSEIGNEMENTS 

le territoire iluiit lcrr vin6 oint 
drolt H la d0noiiilnaiiun U n n y u l u .  - lJar décret du  
18 septembre 1909, publié au Journal ofpc ie l  du 26 septembre, I'ap- 
pellation régionale Banyuls est exclusivernent reservée aux viris 
récoltés et  rnlinipulki s u r  l e ,  leiriloire des corriniunes de CerLbre. 
Port-Vendres, Ifanyuls et  sur la partie de la commune de  Collioure 
voisine des precédentes jusqii'aii Havauer. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS.  
Nous i rhrmons  nos lecteurs qu'en qualité de secrélaire général du Svri- 

dicat des chimistes, nous nous chargeons, lorsque les ilemandes cl les 
otires le permettent de procurer des cliirn~stes aux industriels q u i  en oui 
besoiii et des places aux cliirriisles qui sont a la reclierclie d'uii erriploi. 
Les insertions que nous faisons dans les A n n a l ~ s  sont absolurnenl grn- 
tuiles. S'adresser M .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 3'. 

Sur la demande de  hf. le secretaire de l'Association des anciens élèves 
de  l'Institut de cliirriie appliquée, rious irihrnioris les iriduslriels qu'ils 
peuvent aussi demauder des cliimistes en s'adressant à lui, 3, rue hlictie- 
iet,I->aris,(Gj. . 

L'Association amicale dos anciens eléves de  I'lnslitut national agrono- 
iiiique est a iuéuie chaque ariniie d'otl'iir à M M .  les induslriels, ctii- 
mistes, etc.. le concours de plusieurs iiigénieuis agrorr0uit.s. 

llribre d'adresser les deniandes au siiige social de I'Associalion. ?(i, rue 
Claude Berniirri, Paris, 58. 

L'Association des anciens elixes du iaboratuivo de chimio analylique di: 
I'Universitii de Genbve nous prie do faire savoir qu'elle peut oKrir des 
chimistes capables e t  expbrinientbs dans tous les domaines se rattachant 
a la chimie. - Adresser les deniandes a l'l';cale de chirriie, b Geubve. 

diplhme de la Fdeulté de Paris, licenci6 ds sciences, quel- C H M E T E  (lues travaux c i  urganiquc, fiibrenccs comme 
analyste, demande place industrie banlieuo parisienne. - E;crire Dupuis, 
26, rue I)cnlert-Rochereau, Puris 5'. , . 

licencid ès sciences, ancien ckicf' da labora- ING~NIEUR-CHIMISTE toircl; et chet' dc fabrication, dcaire situation 
r d ~ i n n  de Paris ou du  Nord. - S'adresser R .  Gardiriier. Ys, rue de fiobec, 

Rouen. 

ON DEMANDE jngenieur.chimiste de 30 b 35 ans pour installer et 
diriger en Perse unc fabrique de savon. - S'adresser 

h la Légation de Perse, tiL avenue MaliiaioE, Paris. 

ipldrn8, 35 ans, ne dbsirant étre occupé que ipelques CHIMISTE jours a' par semaine. ferait, chez industriel de Paris ou ban- 
lieue. analyses de produits chiuiiques »II d'engrais a des coridilions avari- 
tageuses. Peut aussi faire essais de produit!: chimiques et ptiariiiaceuti- 
qucs d'aprbs nikthodes du Codex 1908. Nc'fbrences dc . premier ordre. - 
Adresser les offres au bureau des danales de chimie a n a l y t i p e ,  45, rue 
Turenne, aux initiales E. 1'. M. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

ProeCdé de dosage dircct de deux corps e o e x i s t ~ n t  
mane séparation, 

Par M. le Di ATH. J. S O F I A N O P O U I . ~ ~ ,  d'Alhenes. 

On connaît les difficulti-s que  présente l'analyse de  certains 
mélanges ou combinaisons de  pliisieurs corps ayant  des proprié- 
tes chirriiques aiialogues et appartenant  2 des groiipvs i ixtuids ,  
tels que ceux d u  fer, mangnnkse, nickel e t  eohalt ou ceux des 
métaux alcalins et alcalino-terreux. l'iwrrii ces difficultéi;, la plus  
f'rCquente est In propiirit6 qu'ont certains corps de  se  pi6cipitc:r 
avec le niérne réactif, ce qui eiitrrtîne des iiianipul:itions coiiilili- 
quées et  exige l'emploi de noiiibi-eux rS.actifs. I)e plil-;, d r s  
pertes ont  lieu pendant toutes ces ophxtions.  C'est ce qui se pro- 
duil lorsqu'on lave avec beaucoup d'eau houill;iritc uii sel q u i  est 
un peu'soluble d a n s  celle-ci ; c'est, pa r  exemple, le cas d e  l i l  sépa- 
ration d u  calcium et d u  magnésiuni Dans ce cas encore, comiiie 
dans plusieurs autres, si  l'on veiitdoser la chaux  par  calcination 
de I'oxalate, on  pkse toujours, coiiime nous l'avons constaté, un 
rilélange de chaux et  de  car l~onate de  ciilr:iiim, quelque prolongck 
que soit la calcin a t' ion. 

E n  partant  de  ces idées, j'ai cherch6 u n  procédé permettant.  
sinon d 'aplanir  toutes les ilifficiiltés que présente l'analyse 
quantitative d e  plusieurs corps, du  iiioins t1';ibréger d'uiie 
inaniEre sensible e t  beaucoup plus sûre 1 ; ~  déleriiiinntion sirniil- 
tnnée de deux corps a u  moins, appr ten i i r i t  & une funi l le  na tu-  
relle et se rencontrant ense~nhle  dcins la plupart des cris. 

Coniine principe de ce procédi., nous supposons qu'un rnéli~iige 
de deux sels d 'un  rriérne acide a u n  poids qui dépend, d 'une 
part, des équivalents des deux éI6inents dorit on a les sels et des  
éqiiivalenls de ces rriSiries sels constituarit le rriélange, et, d 'autre  
part, de la quantité de chacun de  ces élémenls existant dans  le 
rnélange. 

Saientp et  p les &luivalents des deiix éléments, p f a et g + a 
les 6quivalenls de leurs sels avec un acide donn6, et x, g les qnan-  
tilés des éléments contenus dans 1.e iuélanae considéré. Nous 
disons que  : p unités de poids dii premier de ces éléinenis. en se 
combinant avec l'acide en question, donnent un sel à équivalent 
p $ a ;  p a r  contre;une unité d e  poids du iriéme é1Cincnt donnera 
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2) + a  la quantite : - , et  les parties x contenues dans le niélange 
P 

auront  u n  poids : e x .  Par une hypothèse analogue, nous 
v 

trouvons q u 6  I'aulre sel possède dans le mklange u n  poids égal 2 
9 + a  y. Ces deux poids doivent constituer le poids du mdange  4 

Q ' 

donne p a r  la pesée; donc nous avons : 

Si nous agissons sur  le mélange de  deux sels au  moyen d'un 
ncide qui  peut,  en tltlplnçi~nt le premier acide, foriiier avec les 
éléments de  nouveaux sels, nous obtiendrons un melange que 
nous pourrons peser aprés évaporation de  I'excés de l'acide. 
II faudra toi~joiirs chercher obtenir des sels stahles, pouvadt 
Ctre chauffés sans la iiiuindre transforiilalion. Supposons, en 
effet, que la seconde pesée ait  donné la somiiie R des  poids des 
deux nouveaux sels. Xous savons que p + b et y j- 6 sont les 
équivalents de  ces nouveaux corripos6s et alors : 

D'après cctte façon d e  voir nous avons formé un  systkme de 
deux équatioris qui peut donner les vi~1eur.s des deux inconnues 
cherchées et  déterminer ainsi p a r  deux seules pesées les quanti- 
tés des deux corps constituant je mélange. Lasolution d u  systénie 
est : 

Cette solution s'applique gënëralement à tous les mélanges de 
deux sels in6talliques quelconques, pourvu qu'on prenne les pré- 
cautions expériment:rles habituelles. 

Kous avons cherché, dans le cours de  nos expériences, si nous 
pouvions tléterrriirier par  le n i h e  prockdé plus de  deux corps, en 
comhinanl ceux-ci successivement avec un  même nombre d'aci- 
des, e t  obtenir ainsi des composés possédant des poids diffërents 
pour  chacun des acides. Admettons que nous ayons a corps 1i 
doser et  q u c  nous combinions ces corps avec n acides difïérents; 
nous obterioris le sysléine suivarit : 
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Avec ce systbme, nous sommes conduits de prime abord à con- 
clure que nous pouvons déterminer par  11 pesées la composition 
quantitiitive du  inP,lange supposé de n corps. Nous remarquons 
que ce système est susceptible d'une solution à cause des lois 
chimiques suivant lesquelles sont forfriés les premiers membres 
des équations (1) et de  nos pesées; il reste examiner si le sys- 
térne peut déterminer les inconnues, c'est-à-dire s'il possède une  
solution unique. 

A cet efYet, nous remarquons que le systémc (1) sc transforme 
en le suivant : 

ct en posant 

x = x + , q + z +  ...+ 20 
x y e  1 131 y =-+ -+- +...+- 
Il I m s 

en le suivant 

Comme ces kluatioris sont cornpntibles, nous avons : 

1 : h .  . IL =o.  
A B . . .  ' -  S ' 1  
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Or les deiix prernihres des équations (4) dkterminent les incon- 
nues X et Y ,  car nous avons : 

Nous en déduisons 

Ab - Da x=- 

Y = -  
n - h  

1'ort;rril ces vüleui.s rliiiis les équations (3), nous avons un svs- 
thine d e d e u x é  ~ i i i i t io i l~  compatihles 5 une inconnue. Ilone ce sys- 
tiirne est indéterrriiné, et son indétermination est du n-2edegr6, 
carn,-2 des inconnuew, y. z ,  ... ., w peuvent recevoir des valeiin 
arbitraires, e t  :ilors les inconnues restantes obtiennent des valeurs 
correspondantes dP_t.errriii16es. 

Il s'ensuit que le système équivalent est indéterminé et que son 
indétermination est du 12 -2" degré.  

L'ind6terrnin:ition du  systérne provient de  ce fail que la diff6- 
reiice des poids rrioléculair~es des sels d'un corps donrié avtx 
deux acides est la mPrrie pour  les rnérries sels d'un autre corps 
quelconque, e te l l e  est Cigale k la diBérence des groupes di: ces 
acides qui,  en se  comhinnnt avec le mérrie iiomhre-d'atomes 
ou à , l 'équivalent des  éléments, forment les sels. Par  exemple. 
la diffkreiice : 

est égale 5 la diffërence : 

et pour  celles-ci : 

Cela étant donné, nous nous bornons à la solution d'un sys- 
t h e  des trois équations avec trois inconnues, dans leqiiel nous 
pourrons donner unc  valeur quelcorique à l'une d e  ces inconnues, 
et nous trouverons les valeurs correspondantes des deux autres. 
Nous pouvons appliquer cela à l'analyse chimique en détermi- 
nan t  par t  l'un des constituants d 'un mélange ternaire. On ren- 
contre ce dernier cas d a n s  plusieurs circonstances et  dans les 
analyses les plus frkquentes, telles que  celles des minerais de  fer, 
d a n s  lesquels orî procède au dosage de Re, hIri, Al, ou dans les 
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minerais de rnariganèse, dans  lesquels on veut doser les inSiries 
corps, et en plus  R a ,  Ca, Mg. Si l'on pose égale à P In quantité 
du m6tal qu'on détermine part ,  le systErrie prendra la forme : 

et la solution du systirrrie sera la suii.aotc: 
I 

1-- 
2 + /I m. 

.Z. =Ah. - Bk '+" + Pk- 
(k - I )  ( h  - /7) (k - l )  (h - a )  /< - l  

k 
4-- 

k + u  - l i L  m. 
y = nl k+\+Iy. 

( k -  l ) ( b - a )  ( Ic  - 1) ( h  - a )  k - 1  

Si donc il y a trois corps h doser, rious opérons coirirrie s'il n 'y  
en avait que deux, et, sur  u n e  autre prise d'essai, nous dosons le 
troisième et nous appliquons les forniules trouvées. 

E n  appl iquant  1i1 partie théorique à l'expérience, on voit que  
le plus grand avnnlage d e  notre système consiste d a n s  Io. sup- 
pression -de l i i  multitutie des  f i l h t i n n s  et des lavages qui accom- 
pagnent le dosage d 'un mélange des corps et  qui  sont, comme 
nous l'avons déjà di t ,  la ceuse  d'erreurs nou négligeables. E n  
effet, par  notre procCd6, Ics filtrations sont réduites une seule, 
la première, et le  traiternerit se fait dans  une capsule de platine, 
du cornmencenierit jiisqu'à la Iin de  l'analyse. De plus, le poids 
de la capsule ktant connu, deux seules pesées sont suffisantes 
pour efïec:f.uer le dosage. 

J e  me suis déjh servi de ce systi:me dans  un  grand  nombre de  
cas ; j'xi obtenu des résultats ti.ès satisfaisants e n  choisissant les 
corps qui  doivent htre pesks parmi ceux qui rksistsnt à la tempé- 
rature du rouge vif en général, et cornrrie tels je préfère les 
oxydes provenant de la calcination des nitrates, ainsi que  les 
fiuorures et les fluosilicates. On choisira plus rarernerit d'autres 
composés parce que,  parmi les oxydes métalliques, on ne distin- 
gue corrime volatils k la température de lJexp6rience que l'acide 
osmique, l'acide rnolybdique et l'oxyde d'antimoine. Certains 
fluorures sont aussi  exclus comme volatils. 

1. Uos t~ge  du fer et  de l 'aluminium. - Le fer e t  I'alnrniniiirn 
contenus dans la  solution d e  la suhstance ii doser sont précipités 
par  l 'ammoniaque en présence d'un peu d'eau de brome et  d'un 
excès de chlorure d'ammonium. Nous chauffons à. l'ébullition 
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jusqu'à ce que tout le brome et  l'excès d'ammoniaque - soient 
chassés, e t  nous filtrons ; le précipité est porté  dans une capsule 
de platine tarée avec la cendre du filtre, qu'on a eu soin de 
brûler séparément auparavant  ; le tout est trait6 par  l'acide azo- 
tique peu concentré et  Evaporé a u  bain-marie jiisqu'li siccité; le 
rksidu, additionné d'unc quantité d'acide azotique concentré, 
est bvaporé d e  nouveau jusqu'h siccité ; on ckiaufre à In flanime 
jusqu'h disparition complète d e  vapeurs nitreuses ct ensuite 
pendant cinq minutes au chalumeau Nous pesons ainsi les 
corps sous forme d'oxydas E'e203, Aly03. 

Nous traitons ensuite au  bain-marie le contenu de la capsule 
par  l'acide fluorhydrique, et, au  besoin. nous répétons le traite- 
ment une seconde fois. En évaporant alors le produit à siccité ct 
en chauffant finalement à la flaninie directe pendant a u  moins 
20 minutes, nous obtenons un  résidu qu i  donne, par  pesCe, le 
poids des fluorures FePFl\ Al?FlK Le fer et l 'aluminium seront 
donnCs p a r  les formules : 

Fe = 4,9507 x oxydes - 3,0081 ~ f l u o r u r e s ,  
Al = 2,2808 x fluorures - 3,2234 X oxydes. 

I I .  Do.wge du f e r ,  drl'ul.clrnirtium el du rmngnnése. - Le liltr;iturri 
provenant de la filtration de  la silice est porté il 300cc., dont 
nous prélevons 200cc., e t  nous y prkcipitons le fer, l'aluminium 
et le n1ang;tni:se p a r  I'arnnioninque en prksence de l'eau de  
brome et  du  chlorure d'ammonium, comme dans le cas précé 
dent.  En opérant comme s'il s'agissait du dosage du fer et de 
l 'aluminum, nous trouvons le poids des oxydes et des fluorurcs, 
que nous rriultipiions par 3/2 pour avoir les riorribres correspon- 
dants a la totalitk de la prise d'essai. 

Nous traitons ensuite k l'ébullition p a r  un  excès d'oxyde d e  
zinc les 200 cc. rlu filtratum primitif, et nous y dosons le manga- 
nese l'aide d 'une solution titrée de  permanganate de  potassium. 
En multipliant par  3 le nomhibe trouvé, on obtient la quantité de 
manganèse contenu dans la prise d'essai ; puis  on transforme le 
poids du manganèse en oxyde Mn"' en multipliant par  1,38789, 
ainsi qu'en fluorlire Mril'l" en niiiltiplinnt par  1,69178. 

On trouvera le fer e t  l 'aluminium p a r  le calcul ci-aprks : 

I I I .  Dosrrye du calcium, d u  nzaynésium et du baryum. - Le liquide 
n e  contenant que  des solutions de  sels d e  calcium et de magné- 
s ium, sauf celles ries mi:tnux nlc;ilins, est h a p o r f :  a i l  hain-marie 
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jusqu'h siccité dans une cüpsulc d c  porcelüiric, et le rksidu est 
traité deux ou trois fois pai7 une petite portion d 'une solution con- 
centrée de carbonate d'ainnioniurn ; on obtient ainsi les métaux 
alc:dino-terreux sous forme d e  carbonates. Aprés filtration, on 
calcine le résidu sec dans iirie capsule de  platine tûrke, e t  on le 
traite par  l'acide nitrique dilué ; on évapore H siccité, et l'on 
chauffe à la flamme jusqu 'à  disparition des vapeurs riitieuses ; on 
chaufre a u  chalumeau pendant 10 minutes, e t  finalement on pkse 
les oxydes formés ; on  transforme ensuite ces derniers en 
fluorures, corrirlie il vient d'ktre dit, e t  I'on trouve p a r  pesée le 
poids de ces fluorures ; les formules applicables sont les sui- 
vantes : 

Ca = 7,20183 x oxydes - 4,6594 X fluorures 
Ma = 3,9322 x fluoiures - 5,57437 x oxydes. 

Uans le cas où le minerai contiendrait du baryum. on sépare 
le dernier liquide en deux portions égales, sur  l'une desquelles 
on opére la précipitation des carbonates comme d a n s  le cas 
précédent; d a n s  l 'autre portion, qu'on concentre au  besoin, on 
ajoute u n  volume 5 peu pres égal d'alcool 9 7 t - 9 '  e t  un excès 
d'acide fliiosilicique; après u n  repos de  S h 10 heures, on 
recueille sur  un filtre préableinent taré le fluosilicate de b:wyuiri 
forrrié ; on lave avec l'alcool faible, e t  I'on pèse. Le poids 
trouvé, mulliplié par  0,492186, puis piir 2, donne la quantité dc 
baryum contenu dans  l'échantillon. Ori transforme ensuite le 
haryurn en oxyde e n  multipliant par  0,54839 et  en tluorure en 
multipliant par  0,627 ; on applique les formules suivantes : 

Ca = 7 , 2 0 2 8 3 ~  (oxydes- UnO) -4,6594 ~( f luorures -BaF12)  
Mg =3,9321 ~( f luor i i res - i3aP1~)  - 5,47437 X(oxydes-BaO). 

Nous donnons ici le résultat de deux analyses cffectu6es paral- 
lèlement par  notre procédé et p a r  les dosages ordinaires. Les 
nombres trouvés par  nous sont ceux de  la première colonne, 
tandis que ceux de la deuxiéme sont trouvés par  les méthodes 
de dosage ordinaires. 

Analyse d'une py-olusits hr'lleniqite 

SiO" . . . 2,21 p. 200 S,31 p. 100 
Fe . . . . 3,03 - 3,55 - 
Mn . . . . 30,99 - 30,95 - 
A I W .  . . . 1,69 - 2,73 - 
C a 0  . . . . i5,73 - 16,26 - 
nlgo. . . . 6,30 - 6,05 - 
Ba0 . . . . 1,78 - 1-79 - 
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Analyse d'rc~re mugnésite de Lokris 

IV. Application du procedé ci l'analyse des eaux. - Après avoir 
précipité sous forme de carbonates les mdtaux alcalino-terreux 
contenus dans  u n  volume d'eau dépendant  de la  terieur de 
celle-ci en chaux  et magnésie, nous t rai tons le précipité par 
l'acide nitrique peu concentré dans une  capsule de  platine tarke, 
et nous opérons comme dans III. On  répète le mème dosage pour 
la partie soluble d u  résidu et pour  la solution chlorhydrique de la 
partie insolulile. 

D o q e  d e  la soude et de la polasse. - Pour  doser la soude et  la 
potasse, on opère p a r  la rri8thode ordiriaire, e t ,  ayan t  pesé sous 
forme de chlorures, on transforme ces chlorures  en fluorures 
p a r  l'acide fluorhydrique à froid ; on Bvapore a u  bain-marie à 
siccitt. ; on répète le traitement p a r  l'acide fluorhydrique ; on 
évapore de nouveau, et, aprés  avoir chauffé pendant  10 rilinutes 
à la flamme directe, on  pèse, et l'on applique les formules sui- 
vantes : 

K 9 0  = 10.39 x fluorures - 7,464.6 x chlorures, 
Na20 = 6,7964 x chlorures - 8,965 x fluorures. 

(Laborotoire d~ chinz i~  d~ 1'Ecole polytechniq&e d'A thines).  

Sur I'emplol des huiles de houille pour l'essai 
des B a r i n e n ,  

Par M. L. LOVITON, 

Chimiste en chef d u  iriinistere des Finances au Laboratoire de Belforl. 

Si, s u r  une farine quelconque, placée dans  un  tube ü. essais, 
on verse de  la benzine ou  toute autre  hui le  de  houille incolore, 
on peut constater immédiateriient u n  phénomène assez rernar- 
quable : la partie blanche, aniylacée, semble s'évanouir, tandis 
que le son et les autres  rnatièrescolorées pouvant se  trouver dans 
l'échantillon apparaissent,  a u  contraire, dans le liquide avec uue 
singulihre intensit.6. 

Sans chercher les raisons de  ces faits, on peut les utiliser, 
t rès  avantageusement, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'apprkcier 
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ou de classer un  échantillon de farine, par rapport à des types 
conventionnellement Btablis ou iuipmés. 

Les praticiens savent que, dans ce cas, la comparaison par 
simple rapprochement, ne permet pas toujours de porter un 
jugement satisfaisant. 

Si, alors, on a recours & l'emploi de la benzine. et qu'on traite, 
dans les rnémes conditions, l'échantillon à examiner et les types, 
on obtient de nouveaux termes de comparaison, se prétant aussi- 
tût 2 un classement coloriin6trique net et dépendant des propor- 
tions relatives de son et autres impuretés que le proc6dé aura- 
filit aisCrnerit ressortir. 

Uüns la pratique, on peut opkrer cornmodérnent dans des 
tubes ti essais ordinaires, avec 5 gr. de farine et 20 cc. de ben- 
zine ; les observations peuvent 6tre faites soit de suite, après 
simple agitation, soit après repos. 

Inversement, le procédé ci-dessus peut servir caractkriser les 
huiles de houille. 

Rechercha d e n  nitrates en présence desi agenda  
oxjdauis (ulilorwtes, I~roiiinter) et des iocl ures et  
hrommres, 

Par hl .  EMM. PO~ZI-ESC~T,  

Directeur du  Inhoratoiri: national d e  niicrobiolügie d u  PCrou. 

On sait que la recherche de l'acide azotique dans une solution 
renfermant d'autres oxydants, tels que liromates et chlorates, ou 
des corps tels que les bromures, les iodures, etc., en grand excés 
par rapport au nitrate, est très difficile si l'acide azotique n'existe 
qu'en petite quantité. 

Les réactions d'oxydation avec la brucine et la diphénylamine 
ne donnent pas de résultats. 

S'il y a d e  fortes quantités de bromures ou d'iodures, la carac- 
térisation par forination de vapeurs rutilantes à l'aide du 
cuivre et de l'acide sulfurique est souvent impossible, car les 
vapeurs de brome et d'iode qui se produisent simultan6ment don- 
nent lieu h une coloration presque identique qui cache la pre- 
miEre. 

D1aut,r.c part, la formation de nitrosodisulfonate ferrique due 
à l'action de AzO sur le sulfate ferreux en solution sulfurique est 
compléternent impossible dans l'un ou l'autre cas. 

Villedieu (1) recommande, dans le cas des bromures, d'élirni- 

( I )  Voir Annales de chimie analgtique, 1 YOD, p. 352. 
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ner ceux-ci p a r  le sulfate d ' a rgen t  ou l'acétate do plomb ; ln 
réaction n'en est pas  rnoiris difficile et' douteuse, et. si  l'on ;L 

employé le sulfate d'argent,  le coût de l'essai dkpasse ce qu'il 
est permis de faire dans un laboratoire iridustriel ; d'autre part ,  
la presence des bromntes, iodates et  autres corps oxydants est. 
toujours-,génante. 

On arrive, au contraire, trbs facilement à caractériser l'acide 
nitrique dans  u n  cas quelconque e t  avec une trEs grande s c n s i ~  
bilité en transformant l'azote nitrique en azote ainrrioniacal e t  
caracterisant celui-ci par  le réactif de  Sessler .  

Voici corriment je recommande d'opérer : on place la solution 
dans iine petite fiole d'iklenrneyer ou dans un  ballon à fond 

rond A, avec 2 k 3 gr .  de 
poudre de zinc et  un grand 
excès d e  soude caustique ; 
on coiffe le ballon d'un bou- 
chon de liège B, portant un 
t rou et  un tube C de 73 à 

80 centini. de  Iongucur, 
recourbé à s a  moitiC en 
forme d'\Il In branche des- 
cendante est iritroduite dans  
iine fiole d'Erlenineyer 11; 
renfermant u n  peu de  rkac- 
tif de Nessler vieux ; on 
porte à l'ébullition ; l'hy- 
drugkne ri aissarit, qui se 
produit a u  contact du  zinc 

et de  la soude caustique, réduit le ni t rate;  I'ammoriiaque fornice 
se  dEgage, rn0nt.e avec la vapeur  d'eau et l 'hydrogène en ex& 
dans  le tube ascendant ct  se condense dans la branche descen- 
dante,  toujours assez froide, sans qu'il soit nécessaire de  faire 
intervenir u n  réfrigérant ; l a  moindre trace d'aminoniaque est 
irnniédiaterrierit car;ictérisée pal' le  réactif d e  Nesslei. Ce procédé 
est trés sensible e t  décèle facilement 1 millig. d'AzOYB 11 est 
facilement applicable daris un  cas absolument quelconque, 
inPrrie en présence d e  sels ammoniacaux, qu'on élimine au 
prkalable. 
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Remarques a m  sujet de l a  déeomposltion 
de  l'eau oxygénée par lea laits altérks, 

Par M. E. Iionx-Aaiissi. 

On sait que le pouvoir catalyseur du lait cru vis-&-vis de l'eau 
oxygi:nb,e peut 6tre mis en évidence par une foule de réactions 
colorées. Une des rrieilleures est celle que l'oxygène naissant pro- 
venant de la décomposition de I'eau oxygénée communique au 
gaïacol ou & la paraphénylEnediamine. Le chimiste a très sou- 
vent A se prononcer sur l'état de crudité d'un lai t ;  parfois, son 
examen porte sur des laits altérés, par exemple sur des laits 
ayant skjourné à l'air pendant un  temps plus ou rrioiris lorigavant 
d'dtre analysCs. 

Dans le but de  rechercher pendant combien de tetrips la rEac- 

tion it I'eau oxygénée et iiü gaïacol donne encore des rtSsultats 
positifs, nous avons fait diffkrentes séries d'expériences avec du 
lait dans les condit.ions les plus diverses. Voici un tableau qui 
rksurne nos essais : 

1 cc .  de l a i t  es t  add i t ionné de 3. cc i le  so lu t ion de gaincol n 5 p. 100 e t  i à 2 gouttes 
d'cati oxygbnée à 11 vo lumes : l a  r o l i i r s t i on  roi ige-sai i inoi i  apparaît t r t s  rap idement  ; e l l e  
pcrsistr: penilant 2 heures e t  disparnit ii chaud. 

II résulte de ces essais que le lait cru abandonné à l'air perd 

Rdactior 
positive 
do 
do 

(faible) 

Réaction Réaction ' Réaction 
négative 

d 
do 

26 sont l908 do do 

rapidement son pouvoir catalytique au bout de 4 à 5 jours; lors- 
qu'il est bouché, la rE:tction est encore posilive au bout d e  
15 jo11rs. 

Ces i5jour.s Ccoulés, le lait est caillé; rious avons dos6 I'aci- 
dité de ce lait au bout di: Z5 jours, e t  nous avons fait, d'autre 
part, cailler du lait par une quantité d'acide lactique suffisante 
pour que I'aciditk du milieu fat la r n h e  que ceII? du lait spon- 
tanément ;tlti.ré ; les résultats vis-8-vis de l'eau oxyghée  ont été 
identiques avec les deux laits. 

Reaction 
positive 

négative 
do 

-- 

Réact~on 
négative 

d"0 
do 
do 

- 
pp 

Rdaction 
positive 

do 
do 
do 

Réaction 
negative 

d 
dn 
d o  

Réaction 
négative 

do 
dn 
do 
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Ainsi donc, la réaction de I'eau oxygbnée et du gaïacol en con- 
lacl avec le lait cru se produit encore au hout de 15 jours lorsque 
le lait caillé est conserve dans un  flacon bouché. 

Nous avons ensuite cherché dans quelle partie d'un lait altéré 
se trouvait la catalase de I'eau oxyg6née. 

A cet effet, nous avons traité plusieurs portions d'un rndme 
échantillon de lait par des acides divers pour produire le caille- 
ment, et nous avons obtenu les résultats suivants : 

Ensemble 
caille 

Les liquides séparés du caillot ne donnent plus ln rbnction 
après chaufl'age. 

II résulte de ces expériences que la catalase de l'eau oxyghee 
reste dans les liquides lactique et acétique. Ajoutons qu'elle s'al- 
t h e  t i + ~  promptement dans ces milieux acides lorsip'on ahan- 
donne les solutions a l'air (au bout d'une heure environ). 

R'ous avons repris ces expériences en milieu acétique, et nous 
avons filtré le sérum après centrifugation de la niasse; le liquide 
final est très Iégèrerrient trouble et ne renferme plus de quan- 
tités appréciables de  casbine insolutile; la caskine, skparke par 
centrifugation, a é t é  épuisée par I'enu pure jusqu'ii neutralité 
complète. 

On constate que, dans ces conditions, la caséinc (renfermant 
la  rnatièregrasse) ne décompose pas I'eau oxygénée ; au contraire, 
le sérum filtré décompose l'eau oxygénée avec la plus grande 
netteté et donne la réaction saumon avec le gaïacol. 

11 résulte de ces expériences que le lait en rriilieu acide ne se 
comporte pas, au point de vue de son action sur l'eau oxygdnbe, 
de la niSme rnanikre que le Iüit frais centrifug6 cliludié par 
MM. Bordas et Touplain (l), depuis que nos expériences inédites 
ont ét6 faites. 

Acide lactique, aci- 
dite 5 p. i O 0 D  . . . . . 

Acide acétique, aci- 
dite 5 p .  1000..  . . . 

(1) Annales de chimie analytique, 1 9 0 9 ,  p.  265. 

Positive 

Positive 

Positive 

Positive 

Negiitive 

Negative 

Teinte jaune sale 
lentn a se pro- 
duiro. 

Teinte jaune sale 
lente & se pro- 
duire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Enfin, nous avons cherché à précipiter de  sa solution lactique, 
par  l'alcool, la catalase de l'eau oxygénée. A cet el't'et, nous 
avons fait  cailler d n  lait pa r  l'acide lactique (acidité du milieu, 
5 p.i000); a p r h  filtration, rious avons traité le liquide p a r  u n  
excès d'alcool; le précipité obtenu a été centrifUg6, séparé du  
liquide, lavé à plusieurs reprises par  I'alcool et dessPché dans  
le vide; le résidu, délayé dans I'eau, ne donne pas la réaction avec 
I'eau oxygériée et  le gaïacol. 

A'ous avons cherché si le catalyseur Ctait resté dans le liquide 
alcoolique; nisis,  après départ  de  I'alcool dans le vide. la sub- 
stiince reprise par  l'eau n'a pas  donné la rkaction. 

Enfin, nous avons, sans traiter par  l'alcool, évaporé dans  le 
vide le sérum lactique; en reprenant  par  I'eau, l'eau oxygénée et 
le  gaïacol, la coloration s'est produite, niais Icnteinent. 

En rPsunié, il résulte de ces essais que  le catalyseur, dihydro- 
peroxydase ou a u t h ,  est trés fragile. On ne peut pas l'isoler par  
précipitation à I'alcool et évaporation d e  l'alcool dans le vide.  

E n  pr&ence du sublimé, l'action catalytique du  sérum lactique 
n'existe p lus ;  par contre, cette action se produit encore, avec fai- 
blesse, il est vrai,  en rnilieu formol6 à 5p .100  ( I  cc. de sérum 
liictique additionné de Occ.10 de formol conirnercial). 

Conclusions. - Les laits ne décomposent plus I'eau oxygénée 
(rkaction du  gaïacol) au  bout de 3 jours lorsqu'ils sont abandon- 
nés k l 'air.  En  vase clos, cette décomposition se produit encore 
au  hout de 2 5  jours. 

Les laits caillés artificielleilient en rnilieu lactique jouissent de 
pi-opriktés aiialogues. I,a catalase des laits caillCs en milieu lac- 
tique ou acétique se trouve dans le s é r u m ;  la caséine grasse 
lavée ne  décompose que d'une façon trhs douteuse l'eau oxy- 
génée. 

Cette catalase semble t rés  fii1,uile ; la chaleur, la présence de 
I'alcool, lc séjour dans  lc vide, Ic contact de l'air, les milicux aci- 
des supprirrierit, paralysent ou abrègerit son activité en presence 
d e  I'eau oxygénée et  du  gaïacol. 

Essai rie I'essenee de térélrentlilne par Ic: brome ; 
méthode de dosege du I~roiiie lihra par le for- 
iniate d e  muode, 

Ile tout  temps,  on a signalé Iks sophisticatioiisque subit l 'huile 
volatile de  téréherit,hine. lies prix f:lev6s que c e t k  essence a 
atteints depuis quelques années ont rendu ces fraudes encore 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus communes, et, cornnie autrefois, indépendamment de l'huile 
d e  résine, c'est encore &l'huile légkre de  pétrole qu'a le plus sou- 
vent  recours le commerce malhonnête. 

Il faut  reconnaître que l'huilk IégEre de pétiole se  prète adirii- 
rablement A cet emploi ; essence de térébenthine et  pétrole ont 
sensiblement rnèrne densité, dissolvent à peu près  les mèmes 
matières oii sont dissous par  les m h e s  l i p i d e s .  II existe hien 
quelques différences, mais elles s o n t  rarement suffisantes pour  
éclairer l'analyste. 

Lc petit nombre des rriéthodcs d'essais qu'indiquent les traitks 
porte i croire que leur qualité reriiplace la quaritité et qu'il n'y a 
pas  lieu de chercher à. en allonger inutilement la liste. 

Dans les analyses qu 'à  diverses reprises j'ai éLC! appelé L effec- 
tuer, j'ai pu m e  convaincre qu'il est trks dklicat d e  se prononcer. 
S i  le fraudeur a 6té un  peu parcimonieux dans ses m é l ü r i p ,  
une  addition de  10 a 13 p. 100 d'huile de pétrole peut parfaite- 
ment  passer inaperçue. Les moyens de coritrt~lc iri'ont pn'ru @ni-  
ralernent manquer  de netteté ; les procédés physiques (pouvoir 
rotatoire, indice d e  réfraction) donnent évidemment des indica- 
tions de grande valeur, mais ne sauraient justifier la mise en 
interdit de tout  produit ne  réponrlarit pas exacteiiient a u x  déter- 
minations exi,: -ws.  

Les essais auxquels je trie suis  livré oril été faits sur  des pro- 
dui ts  d'origine certaine et répondant & toutes les expériences 
connues. Les dosages coinparatifs que j'ai exécutés avec d'autres 
essences piires provenant di1 commerce m'ont. d15rilontr6 que lii 
méthode que  j'ai employée est  susceptible d'une application 
générale. 

Voici quelles sont les diff6rcnces de solubilitE de  'l'csscnce de 
tkrébentliine, de l'essence de  pétrole et de l'huile d e  pétrole lam- 
parite dans l'acide ac:Ctique cristallisable et dans l'alcool à YU0 : 

Essence de térebenthine.  

Essence de  pclrole . . . 
Huile de p d r o l e  l ampan te  

:\cide acGtiqiie 
cristullisabie 

- 

Jlisciblc cri toùtcs  
proport ions .  

Miscihie cn loutos  
proport ions .  

Soluble dans 12 \.o. 
l umes  8. 

Alcool ii 900 
- 

Soluble dans 7 voluincs 5 .  

Soluble dans 11 volunies. 

Soluble dans  75 voluiiies. 

I,e pi.oci:tlé de Aiirnton est le sciul qui ,  tliins licaiicoup de cil?, 
perinelte de  se faire une opinion sur  In puretk d'une essence. 
iriqis il est insuffisant si l i ~  liroporliori de pétrole ne dépasse pas 
20p. 200. De plus, l 'usage indiqué de l'iicide azotique 3 1,40 ne 
pcrinet pas de  se prononcer ar;irit 24 h e u r w .  Afin d'agir pliis 
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rapidement, il y aurait  lieu de faire usage d'un acide plus dense, 
e t  cet emploi pourrait  prkseuter quelque danger. 

J'iii trouvé dans le  brome un réactif qui  n'attaque pas sensi- 
blement les pétroles dans les conditions de  l'expérience, e t  qui ,  
iippliqiii: convenablement, donne des rksiiltats toujours sernbla- 
hies B eux-memes. On connaît, en efi'et, difrérents dérivés brornés 
d e  l'essence de  térébenthine, niais il ne peut  s'agir ici de  cher- 
cher  i obtenir exactcmcnt ces produits définis. 

La réaction de l'eau broince s u r  l'essence de térébenthirie se 
fa i t  avec production d'acide l~romhydr ique  ; i l  s 'agit donc d'un 
dérivé de suhstitution, mais  la proportion d'acide bromhydrique 
varie du commencement h la fin d e  I'opération, et mkrrie suivant 
les conditions de la température ambiante. De même, si, a u  lieu 
d'eau b r o m k ,  on emploie les solutions sulfocarboniques ou chlo- 
roforrniques de brome, les proportions du métnlloide utilisé ne 
sont  plus les r r i h e s ,  el la quantité d'acide tirorrihydrique produit 
e s t  sensiblement diffkrente. 

Sorriine toute, en raison d u  brome employé et de l'acide brorn- 
hydrique produit, on peut  conclure que, dans l'essai qui va 
suivre, il se forme des dt;rivés brornks de suhstitution et  d'nddi- 
tion de l'essence de  térébenthine, pent étre niérne un  peii de 
hrorrihÿdrate. 

L'eau broniée peut être versée directement s u r  l'essence de 
térébenthine, niais, lorsque l'opération touche à sa fin, la masse 
prend une consistance tellement épaisse que l'absorption du 
h o m e  ne peut plus ktre instantnnke. Afin de remédier à cet 
inconvénient, il suf'fit d'ajouter ,i l'essence un  peu de  chloro- 
forme, pourvu que la proportion en soit toujours la mkme; j'ai 
pu observer, en ell'et, que, pour un  même volume d'essence de 
tkréhenthine, la quantité de  brome alisorhé varie avec le volume 
de chloroforme mis en œuvre, bien que ce produit soit sans action 
s u r  le brome, mais simplement parce que,  les conditions étant 
.(:hangées, les dérives obtenus sont différents ou se trouvent for- 
m6s dans des proportions tout autres. 

Cette mhthode a les plus grandes ressemblances avec celle qui  
se r t  h déterriiiner l'indice d u  brome des matihres grosses. 

Quoi qu'il en soit, si les conditions que je vais indiquer sont 
i.c>iriplie?, on cmploic to~~, joi i rs ,  polir la niêrne quantité d'essence 
~ U I Y ,  le iiièriie volurrie d'cnu I)rorri&e. 

Morlr opRvtoire. - Dans iin flacon de  120 cc., bouché à l'émeri, 
oii iiiesure esnctcinent i cc. tlc I'essence ?t essayer, puis 5 cc. de  
cti lorofoime ; on verse mçuitc ,  en une seiile fois, 50 cc. d'eau 
1)roriice 3p.100  environl rbreininent prkparée: on bouche et 
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l'on agite vivement; l'eau bromée se decolore rapidement; on 
continue à. faire des additions par  gouttes en agitant, et l'on 
s'arr4t.e au mornent oii, a p r h  la dernihre agitation, le mélange 
chloroformé, qui occupe le fond du flacon, reste légérernent teint6 
en jaune durant une minute. 

L'essence pure exige l'emploi de lgr.69 de brome, soit 60 cc . 
d'eau brorriée, alors que 

l'essence reriferrriaril 1/10 de pétrole n'en exige quc Fi6 cc. 
- 2 / l O  - 49 - 

- - 5/10 - 32 - 
Dans les conditions de I'expt':rience, cette m6thode constitue 

un essai de purett': de l'essence de térébenthine ; elle permet, en 
outre, de déterminer les proportions dc la fraude. 

Toute l'importance du procédé réside dans la teneur en broriie 
de la solution employée. Or, on sait avec quelle facilite le brome 
se volatilise; par conséquent, son titre baisse dans les solu- 
tions aqueuses, sans parler de sa  transformation rapide en 
acide bromhydrique peu de temps aprés la préparationdes solu- 
tions. 

Au point de vue de l'abaissement du titre par volat,ilisation, 
on peut avantageusement opérer la dissolution dans un auto- 
mesureur Enie de 250cc. ; on verse d'abord 198gr. d'eau tiistil- 
lée, puis 6 g r .  de brome, et l'on agite ; on ouvre convennble- 
ment le robinet, afin de laisser 6couler le liquide dans le flacon 
renfermant l'cssence à. examiner. 

Si l'on ne dispose pas (le cet appareil, on peut se servir d'un 
grand entonnoir brome, mais, dans ce cas, a u  lieu de mesurer, 
il faut peser la solution absorbée par l'essence. 

1,'opération se terrnine par un titrage de l'eau bromée. 

On sait que le chlore se combine à l'acide formique avec pro- 
duction d'anhydride carbonique et d'acide chlorhydrique, Or, 
avec le h o m e ,  la décomposition a lieu, rnais elle se fait avec une 
e x t r h e  lenteur lorsque la r6action arrive ii -sa fin, en riaison de 
la préseuce de l'acide tirorrihydrique formé. Le foriiiiate de soude, 
employk au lieu d'acide formique, donne un résultat beaucoup 
plus rapide, avec formation de bromure d e  sodium ct de IIBr, 
mais ne s lirait Ptre utilisé pour un titrage. 

L'üdd' r? ion d'acitate de soutlc: au  forininte de soude fi~vorise 
notabj.4iiieiit In réaclion, mais elle reste encure trop longue pour 
servi; en ünalysc voluiiiétrique. 

Je me suis assuré que, pour elre inslnritnnée, la d6coiiiposition 
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d u  formiate,& soudedoit s'accomplir en niilieu rientre, e l ,  parmi 
les diîfërents essais que j'ai elïectués pour arriver à un produit 
capable de  saturer l'acide bromhydrique libre, saris être at taque 
par  le bronie, c'est à l'oxyde d e  zinc que j'ai donné Iri préférence. 

On verse, dans u n  ballon de 60cc. eriViron, 10cc. de solution de  
formiateneutre de  soude p u r  k lgr .6125 par litre, c'est-à dire d 'un 
titre tel que les 10cc  d e  soliition soierit décomposés exacteinent 
par  u n  rnc?nievoliirne d'eau h r o n ~ é c  k 3p .  100, et l'on ajoute 0gr.lO 
d'oxyde de zinc p r k i p i l é  (i),  puis oii laisse s'écouler lieau brornée 
en agitant d e  temps il autre  et  d'autant plus fréquemincnt qu'on 
approche de  la  E n  de  la réaction . on s 'arréte exacl.niiient lorsqut: 
les dernikres gouttes coiriniuniquent une trés légère t,einte diirant 
une minute. 

2 atomes de  brome se  corribinent avec une inolPcule de for- 
miate de soude suivant  l'équatioii suivante : 

CHO?Sa +2 Br =IIUi-+ SaBr+ (:O2 
Si donc on n'avait pas à tcnir  compte de  la quiintiti': de  brome 

nécessaire pour donner au  liquide la coloration ( p i  indique le 
terme de l'opération, e t  s i  l'eau br0rnii.e était ii 3 p. 200. il en 
faudrait exacterncnt '10 cc. 

Du volume d'eau brornée employée, il est facile de déduire le 
titre, l a  quantite de h o n i e  non utilisée dans la réaction, c'est-à- 
dire fixée p a r  Ogr.10 d'oxyde de zinc ct celle nécessaire à la colo- 
ration de IOcc. d'eau distillée, étant exprirnée p a r  Ogr.018. 
Si, par exemple, on a eii recours h 21cc.3 pour  effectuer l'opé- 
ration, on en co~ic lu t  q u e  la terieur pour  100 en bronie est d e  
2gr.824 : 

CI.:iO+ 0,018 X 100 = 2gr.814 
1.1,3 

REVUE DES POBLICAT IONS FRANÇ AISES 
Falaificatiou d u  sePran. -- K .  Er-G. C O L I J N  (Annales des 

fulsificc~tioris d'août 1909). - A cause de  son prix élevé, le  safran 
est assez souvent falsifié ; la fraude la plus inofferisive consiste à 

(1) L'oxyde de  zinc est absolument sans action s u r  le brome, cepmdant  
il en fisc u n e  petite qu,intitC, qui, ajoutiie a celle nécessaire pour  coriirnu- 
niquer h I'eiiii iiiit,ill6r une Leinlc rii;rriifestr., atteinl. l)gr..018 pour los quari- 
t,it&s mises en expbrierice. Cette fixation est i'acilerncrit v6rifiablc. Si l 'on 
trnite pa r  HC1 l'oxyde qui, malgré de nombreux lavages, est reste colore!. 
ou obtient u n  liquidc tres legirenien[ colore lui-rni:rne et  dont  la teinte 
disparait peu à pcu par l e  forriiiatc do soude. 
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substituer au safran récolté dans le GBtinais, qui est le plus 
~ C p u t é ,  des safrans provenant de  la rnPmeesphce Iwtaniqiie, niais 
rultivés daris des régions dif'f'lreiites, tels que le  s:ifr:m d'Esp,igiie 
ou da.1licante et le safran oriental. Souvent on allonge le snfr,rn 
en négligeant d e  separer les anthèresdes stigmates. Plus souvenl 
on enrolie le safran avec du  sirop de gliicose ou du  niicl, c p i  
fitciliteril I'adtihence :lux stigmates de  poudres miriériiles frau- 
duleiiseriient ajoutérs a u  safran.  On trouve aussi dans le corri- 
merce du safran :tuquel on a enlevé sa inntiére coloriirite ; on 
peu t  encore le m6lnnger avec des produils vkgi:taux ayant  ;ivec: 
lui quelque reïsernbl;ince. soit quan t  k la foinie soit quant  à. Iii 

nuance. 
La falsificationdu safran pulv6risé est plus coirirriune que celle 

du  safran entier ; elle est pratiquée très couramment  d a n i  le midi 
de  la l'rance, oii ce produit est employé pour la préparation de  
la bouillabaisse. La dt%erniination de ce genre de fraude peut étre 
faite au moyen du  microscope. 

La poudre de s:ifraii étant pr6part.e avec les filaments 6troils 
qu i  constituent les trois stigmates et le style du  Crocus scctzrlis, 
on constate, lorsqu'on l'examine avec un faible grossissernent 
(1 00 diamètres),  1; présence de nombreux débris longiiiidinniin 
assez réguliers t t  brisés assez carrfrnerit, dorit la inajorilé est sil- 
lonnke p a r  de  petits faisceaux fibro-vascol:iires ; les débris 1r:iris- 
versaux et irrégiilicrs sont peii nornbreux ; les grains  de pollen 
sont trks rares  ; la plus grande partie des débris organists qu'on 
voit ont  une teinte jaune hoiriogène. 

Avec un grossisseinent de 300 diaiiiktres, on ohserve : 
1 0  lh:s débris i p i d e r i ~ ~ i q u e , ~  color6s de stiginates (ES, fig. 1). 

forrnés de cellules allorigkes, assez réguli2r.errierit superposks.  
dirigées parallèlement B la longueur des stigmates ; beaucoup de 
ces cellulcs sont garnies de  petites protut)&ances (pi.), qui sont 
coniques ou présentent la forme d e  petits cercles concentriques ; 
ces protiil~érances sont moins norribreuses et  irioins apparentes 
à mesure qu'on s'éloigne de  l'extrémité supérieure d u  stigrnnte. 

Les débris épidermiques sont tantût isolés, tantrît :idhi.rents au 
tissu sous-jacent, qui est tciujours sillonné de trachkes : 

20 Des c lébr is  yurcncl~yrnoteuz (ST), irrésul iers, représeritanl 1 ; ~  
qection transversale des stigmates, formées de 7 a 8 assises d e  
c:eIlules irr6gulières, dont I'enseirit~le est recouvert, su r  chaqiic 
face, par  iine rüns;ée de cellules épidermiques (oe? ei). On ren- 
contre u n  plus grand nombre de dkbris longitudinaux du tissu 
stiginatique (ST'), forinbs d 'un  pnrenchyrne de cellules longitu- 
dinales sillonné par  un faisceau filjro-vasculaire (//:c) plus ou 
inoins l q q e  ; 

rh p@f'illr1s hllon!lies (PA), provenant de I'extréinilt: supé- 
d u  s tkmnte ,  ayant  In  formci de doigts de gant ,  tarit61 iso- 
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lées, tantôt groupees et  adhArant encore à de petits débris de 
stigriiate (ESP) ; 

4.0 C)uelqucs ynins de pollen (l'O), arroritlis, iriesiiri~ril. 40 à 
30 ,u ; 

P i l e s  débris de style, représent6s larit61 par  sonépidei-me (EST), 
tantbt p a r  I'6pidernie et le tissu sous-jacent (S'l'k') ; l'épiderme 
du style difKre de  celui du stigmate par  la sinuosité des parois 
cellulaires, et le tissu sous-jacent dil3'6re de celui du  stigiii:ite par 
l'absence de  matière coloranle jaune ; 

Fig. 1. Elements de la poudre de safinrz. 

A N T ,  débris dos étar~iines ; ES. épiderme d u  stigrnilte avec protubi-ran- 
ces pr ; EST, épiderme d u  style ; ESL1, extremitc' d u  stigmate ; ST, débris 
transversaux du stigmate ; l'A, papilles du stigmate ; l'O, grains d ü  
pollen ; ST', débris longitiidinaux d u  stigmate ; STY, débris d u  style. 

Ci0 Enfin, des dt'br-is d'aizthiws (AS'I'), assez riires dans le snfraii 
[lu Gâtinais, forrriFs de longues ceIliiles ponct116es d o n t  1r.s 
p r ~ i s  sont pourvues d '&l)ais~issements  réticulés tr;insversnux et 
sensiblerrient paralléles qui leur  donnent une  apparence toute 
spéciale. 

La poudre d e  safran rie doit coritenii ni aiiiition, ni cristaux, 
ni fibres ligneuses, n i  vaisseaux ponctués, n i  cellules scl6reiises. 
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ni poils tecteurs ou glanduleux, n i  canaux sécréteurs ou cellules 
sEcritrices. 

JI. Collin a eu I1or:r:asion d'examiner, au  1,aboratoire central 
de la rkpressiori des fraudes, une poudre de  safran veridue coriiiiie 
absolunient pure,  dont  l'odeur, plus fnihle que  celle du s a f ~ r i ,  
était inasquéc par  une odeur  plus forte rappelant celle de  la v;ilC- 
riarie, ce qui  suffisait pour  prouver  qu'on se  trouvait en pi-& 
sence d 'un produit falsifié ; s a  teinte Etait plus  jaurie et moins 
rouge que celle d u  safran ; au  contact de  l'acide sulfurique, elle 
brunissait  au  lieu de  prendre la couleur bleu-indibo que donne le' 
safran ; elle cédait fi I'eau une  matibre colorante jaune bien moins 
vive que celle du  safran ; la partie insoluble avait une teinte rou- 
ge$tre. 

L'examen niicroscopiquc de la poudre permit à hl .  Collin dc 
rmcnntrer ,  dans  la poudre suspecte, de  rares débris épidermi. 
q u e s  garnis de  protubCrances et u n  grain de  pollen de safran, ce 
qu i  prouvait que ladite poudre renfermait u n e  très minime pro- 
portion de  safran.  Le restant était forrn6 de  fleurons pulvérisks 
d e  car thame,  plante de  la famille des Synanthérées, dont  lit fleur 
présente une teinte se rapprochant  [le celle du safran d'Espaane : 
la i n a t i h e  colorante d e  celte fleur est composée de  deux princi- 
pes, dont  l'un est jaune et soluble dans l'eau, tandis que I'autrc 
est rouge, irisoluhle dans I'cau et solublcdans les alcalis. Les fleu- 
rons qui constituent cette fleur sont composés d 'un  long tube f i l i -  
forme se  déployant e n  un  limbe B 5 divisions linéaires ; de la 
gorge de ce tube se détache un cylindre creux et dentele formi: 
par  les antliéres soudies, dans lequel passe un  style f i l ihrr i~e 
épaissi vers le sommet. 

Lorsqu'on examine à un faible grossisserrient (100 diambtres) 
l i ~  poudre de  carth:irnc, on y rcncontrcun grand nombre dc grains 
de  pollen et de débris colorés en rouge carmini:, qui  sont presque 
tous sillouriés par  des faisceaux fihro-vasculaires, accoriipagriés 
d e  canaux sécréteurs reniplis d 'un  latex très coloré. 

Avec un  grossissement de 300 diiirnktres, on découvre : 
Z n  I)e nomhreuagrazns de pollen arrondis  ( p o ,  fia. 2), bruns, dont. 

Io. surface est firierrierit r6ticulée ; s u r  uri grand norribre de ces 
grains, on ohserre trois pores trés apparents, B t ravers  lesquels 
In fovilla fait saillie, sous  forme de bourrelets arrondis, d'appa- 
rence graisseuse ; 

Zn Des debris ipidermigues du stylt  (EST), couverts de petits poils 
( p s ) ,  dont  la plupart sont  caducs et peuvent 6tre rencontrés tout 
à fait séparés de leur support ,  s u r  lequel on  voit la trace de leur 
insertion ( i p )  ; ces poils sont courts, unicellulaires, coniques,plus 
ou moins effilés &leur  sümmet. La substanceinterne d u  sty!e.[S'ï) 
est formée d'un parenchyme dense, sillonné p a r  d'étroits fais- 
ceaux Gbro-vasculaires et  par  des  canaiix sécr6teurs (CS) plus ou 
moins larges ; 
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3"uelques d é t i ~ i s  du stigmate ( s i i ) ,  se p r k e n t a n t  sous forme de 
pet,ites cellules di: riiêilie dianiètre. ayant  une apparence papil- 
leuse ; 

ho De nombreux fra,paeuts du tube et du limbe de l a  corolle ( E F L ) ,  
dont  l'épideriiîe est foriné de  longues cellules superposées dont  
les parois sont minces et sinueuses. Le tissu sous-jacent, de cou- 
leur rouge-carminé, est forlné de  longues ccllnles superposées ; il 
es t  silloririé par  des cnri:iux sécr4teurs et de fines trachées ; vers 
le soiiiiriet des divisions de la corolle, I'epidernie prend une forme 
papilleuse (EFLS), et l 'on voit par  transparerice, dans les cellules 
d u  tissu sous-jacent, de petits cristaux prismatiques (cl . )  ; 

Fia. 2. - Elements de ln  poudre d~ f l ~ u r s  de carthame.  

an!, débris des anthbres ; cs, canal s&crt;teur ; EFL, Epiierrne du  lirnbe 
d e  l a  corolle ; EFLS, épiderme du lirnt~e d e  la corolle a u  sornniet de ses 
dents ; C r ,  cristaux ; i p .  point d'insertion drs poils ; 170. papille d u  stig- 
mate ; po, grains  d e  pollen ; s l i ,  ddbris du stigiiiate ; S ï ,  débris d u  style 
avec canaux sbcr6teurs rs : TST, rltbris d u  tiilie staminal. 

5 V e s  débris du tuhe stnmthnl  (TST). dont In striic:t,iire est trés 
compliquée. Dans la plus grande partie de  son étendue, ce tube 
e t  formé de cellules 11 peu pr8s r2gulii.reiiient supei.posfes,.dont 
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les unes sont étroites. allongées et vides d c  tout contenu granu- 
leux ; les autres, pliis larges et rect,iingulaires, sont localisées au  
voisinage des points de suture des étarriines e l  reriferinent desgra- 
nulations d'apparence huileuse. Les points d e  suture des étnmi- 
nes sont indiquées par  des épaississements réticulks trks appa- 
rents (SC). ries parois de8 anthères  sont formées de l o r i p e s  
cellules à parois épaissies et carialiculées ( a n t h ) .  

Connaissant les divers élénierits d e  la poudre de  car thame,  
M. Collin a pu constater qu'ils existaient à peu près seuls dans 
la poudre qu'il avait à exarriirier ; tciiitt:fois cette pnudre renfer- 
mait des élérrients c;iractéristiques d ~ i  safrari. hfiri d e  déterminer 
l a  proportion de safran contenue dans cette poudre, M. Collin a 
utilisé In réaction colorée que donne, au contact de l'acide sulfu- 
rique, le rksidu de l'évaporation de la teinture de safran. En effec- 
tuant  ki réacliori avec une teiriture préparée avec un rriélürige de 
98 parties de  carthame et 2 parties de  safran,  i l  a ohtenu une  
coloration bleue u n  peu plus nette que celle donnée par  une tein- 
ture  préparbe avec la poudre suspecte. Cette poudre était  donc 
composée de 98 pltities au  moins de carthaine e t  de 2 parties d e  
safran. 

En definitive. si ,  dans un safran suspect, on trouve beaucoup 
d e  cellules allongées, A parois pnrictuées, triiiisvers;~leinent réti- 
culées (AST, fig. 1), c'est que le sakar i  contient des etamiries qui 
n'ont pas Bté enlevées lors de la récoltc. 

Si u n  safran renferme des poils tect.curs p l i~r i~e l l i i l a i res  c t  plii- 
risériés, c'est qu'il a été additionné de s t igmc tes  de maïs ou de 
demi-f leurons de souci  ; d a n s  le premier cas, les cellules incolores 
sur  lesqucllcs ccs poils sont insérés ne renferriierit pas de granu- 
lations huileuses ; dans le deiixibrne cas, elles en renferment 
abondamnierit ; de plus, elles sont colorées en jaune et  firiemerit 
striées ; en outre, les poils tecteurs sorit accompagnés de poils 
glanduleux. 

Si la poudre. traitée p a r  l'eau, laisse t~eaucoup de débris colo- 
rés en rouge-carmin e t  sillonnés par  des canaux sécréteurs, si 
elle contient cn rriêriie temps beiiucoup de grains  de pollen it trois 
pores, ori peut conclure une addition de  ctwthame. 

Si la poudre préserite quelques glarides octo-cellulaiiw serri- 
blabies à celles qui  se trouvent dans les labiées, c'est qu'il y a eii 
addition de  s a f r a n  du Cap. 

Si l'oii y trouve des p d l s  coniques, eflilbs, acconplés en forrne 
d e  pince, i l  est il peu près  certain qu'il ÿ n eu addition de poudre 
de  ftcurs d'arnicn. 

Si l'on y rcncuntre de  gros vaisseaux poiict.ut.s, accoinpagnés 
d e  fibres lignifiées et bordkes de  cristaux prismatiques, il y a 
indice d e  1ii pi+serice d e  bois de cttnaplche. 

Si la poudre c ~ r i t i e n t  de  grosses eclliilcs regulitrcs, ii parois 
kpiiisses et ponctuCes, colorées en rousc,  nccnriipagnPcs de cellu- 
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les sinueuses, incolores et  de forme Blegante, c'est qu'il y a eu 
addition de pimeot d ~ s  j a rd i i l s .  

Si la poudre renferme d e  gros vaisseaux ponctués, de larges 
cellules pleines d'amidon sous fornie d'empois, oii méme de  gros 
grains d'amidon stries, effilés k une de leurs extrémités, c'est 
qu'il  y a eu addition de czrrcuma. 

Emploi de ecrtaincs v ~ p c u r s  pour la recherche 
de  I'aoide oyanliyclrique clans les plantes. - M. M I -  
RANDE (Cornples ~end7r.n rie I' 4cnd imle  des scieilces du 12 juillet 
1909). - Les vapeurs de mercure, de  sulfure d e  carbone, celles 
des :iriesthésiques tels que le ctiloroforme, l 'éther et le chlorure 
d'éthyle on1 la propriété de suspendre la fonction chlorophyl- 
lienne des plantes;  sous l'influence de  ces vapeurs, les plantes 
qui  coritierinent des composés cyaniques exhalent de  l'acide 
cyanhydrique. Lorsque les plantes sont mortes sous l'action de 
ces vapeurs, elles continuent pendant quelque temps dégager 
d e  l'acide cyanliydrique, méme aprés  qu'elles sont soustraites à 
c d t e  action. 

Les expériences faites p a r  RI. Mirandé ont  consisté k intro- 
du i re  un  r;irne:iu de laurier-cerise sous une cloche en méme 
temps qu 'un petit godet contenant du chloroforme, et à sus- 
pendre à l 'intérieur de  la cloctie u n  petit morceau de  papier 
picro-sodé prépare selon les indications de 31. Guignard ( 2 ) ;  a u  
hoiit de  très peu de temps, ce papier se colore m'jaune-orangé, 
puis en rouge, et, si I'on soulève la cloche, on perçoit l 'odeur 
d e  I'esserice d'amandes niiiéres, qui  dorriine celle d u  chloro- 
forme. 

L'expérience peut être faite s u r  des  feuilles tenant encore à 
l'nrbrc, et I'on peut,  en ménageant l'action du  chloroforme, con- 
se rver  le rameau vivant.  

On obtient des résultats analogues avec l'éther, ie chlorure 
d'ktbyle, le sulfure de  carl>one ; avec l e  mercure, l'action est beau- 
coup plus lente. 

Toutes les plantes acide cyanhydrique essayées par R I .  Mirande 
lui ont  donne des résultats identiques, e t  ces résultats lui parais- 
sent  ne pouvoir étre obtenus qu'avec dcs substances capablcs de 
suspendre la fonction chlorophyllii:nne; toutefois, i l  n'af'lirme 
p i ~ s  qu'il existc une relation nécessaire entre les deux phénomé- 
neç qu'il a observés. 

Le dbgiigerrient d'acide cyanhydrique se produit à l'obscurité 
eornnie à la lumière. 

Les feiiilles séches ne degagent pas d'acide cyanhydrique; tou- 
lefois, si I'on rariiollit dans l'eau d ~ s  feuillcs s & c h ~ s  et  qu'on les 
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place humides dans un tube contenant du chloroforme, on obtient 
un dégagement d'acide cyanhydrique peu intense et lent, et le 
papier picro-sodé finit par se colorer. 

Cette propriété permet de rechercher l'acide cyanhydrique 
dans les plantes ; il suffit de mettre dans un tube un peu de chlo- 
roforme ou d'éther; on introduit ensuitedans le tube un frag- 
ment vivant de la plante à essayer, en évitant son contact avec 
le liquide ; au sonirriet d u  tube, on place d u  papier picro-sodé, et 
l'on bouche le tube. La coloration rouge du papier se produit 
assez rapidement, si la plante contient des ,.composés cyani- 
q>ues. La réaction se produit avec une scule feuille de laurier- 
cerise. 

M. Mirande a pu contrôler, par ce proc6rlé, la présence d e  
l'acide cyanhydrique d a m  de nombreuses plantes où  l'existence 
de cornposés cyaniques est connue, et il considère cette méthode 
comme plus simple que celle qui consiste h faire rnackrer la 
plante et à distiller pour dégager l'acide cyanhydrique. 

Influence de I'anes~hksie et d o  gel sur le  dkdou- 
blement d e  certains glucosides dans  les plantes. 
- 11. GIJlGbAKU (Comptes rendus de I'Acadimie des sciences du 
22 juillet I909).- Dans l'article qui précède, AI. Jlirande propose, 
pour la recherche de l'acide cyanhydrique dans les plantes, un 
procédé simple, rapidc et sûr, consistant à soumettre ces plantes 
ü. l'action des vapeurs dc substances capables de suspendre 
leur fonclion ctilorophyllienne; or, dans sa note, M. Mirande se 
garde avec raison d'établir aucune relation entre le dégagement 
d'acide cyanhydrique et la suspension de la fonction chlorophyl- 
lienne. 

Depuis plusieurs années, 31. Guignard s'est livr6 à des expi.- 
riences dont il n'a pas encore publié les résultats et qui l'ont 
amené à constater des faits comparübles h ceux observés par 
RI .  Mirande. et il a pu dcterrniner la cause de ces phénomènes. 

On sait que la plupart des cruciSi.res, la rrioutartle par exerri- 
ple, fournissent des essences sulfurées, qui ne sont pas préfor- 
mées dans la pliinte, mais qui prennent naissance par I'action 
d'un Serment. (myrosine) sur un glucoside (ordinairement le myro- 
riate de potasse). 

Si l'on sournet des plantes entières de moutarde h I'action des 
vapeurs de chlorofornie, I'ariesth6sie de la plante détermine la 
production dc l'essence, dont l'odeur est tri% facilement perçue 
apr ts  la volatilisation du chloroforrne. Ce phénointirie se produit 
a s s i  bien dans l'obscurité qu'à la luniiére et aussi bim avec les 
plantules étiolées qu'avec celles qui sont vertes. 

Il en est de  n i h i e  avec 1% feuilles entières de  raifort dont on a 
coupé le pétiole et obture la surface de section pour éviter la sor- 
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tie d u  suc d e  la feuille; sous l'influence de  l'anesthésique, les 
organes deviennent flasques et  changent  de  teinte; leur surface 
devient humide  ou  laisse perler des gouttelettes dont  l'odeur rie 
laisse aucun doute s u r  la présence de l'essence. 

L'essence de moutarde se produit donc dans les mérnes condi- 
tions expérirrientolcs que l'acide cyanhydrique;  ce résultat est d û  
h I'lction qu'exerce le chloroforme s u r  le protoplasma de la cel- 
lule vivante;  elle est indépendante de la chlorophylle et  n'a 
rien de  commun avec In 1ranspir:ition normale, ainsi que  l'a 
prouvé M.  Raphaël Dubois dans ses recherches s u r  les anesthé-  
siques. 

Si l'on suspend dans un vase bouché, en présence du  ehloro- 
forme ou de l'éther, une feuille charnue pauvre en méats aéri- 
fères, comme celle d'une Cactée, on voit sourdre ?I sa  surface de  
nombreuses gou ttelettes de  liquide ; si la plante est riche en méats  
aerifères, le phénoméne peut passer inaperçu puisque I'eau chas- 
sée du protoplasma des cellules n'apparaît  pas  à l'extérieur; mais  
les organes vertk p rennmt  une teinte qui  rappelle celle des plan- 
tes gelées. Le contenu cellulaire subit une vkritable dkshydra- 
tation. 

Uaris le cas des plantes à glucosides tels que le myronate d c  
potasse ou I'amygdaline, ces principes sont entraînes avec I'eau 
qui les tient en solution et arrivent a u  contact des ferments loca- 
lis& dans des cellules spEciales, ce qui  donne lieu au  dédouble- 

,ment  produisant soit de  l'essence de  moutarde. soit de  l'acide 
cyanhydrique. 

En examinant a u  microscope les tissus anesth%iés, on constale 
que l'es cellules ont subi la plasmolyse. 

D'aiitre part,  c'est u n  fait bien connu que le gel détermine 
aussi un appel d'eau en dehors des cellules végktales et  que In 
mort des p h t e s  par  le gel est une  mort par  dkshydratntion. S'il 
en est ainsi, le gel doit produire le même effet que l'anesthésie ; 
c'est ce que  M .  Guignard a constaté. 

En refroidissant une feuille de raifort à l'aide du chlorure d e  
rricithyle, cette feuille prend le niéme aspect que sous l'influence d u  
chloroforme et  dégage bientôt, lorsque la température a reiiiont6, 
une odeur trhs forte d'essence de moutarde. 

Tr:~itE.es de  la meme façon, les feuilles de laurier-cerise ou 
d'autres plant,es à glucosides cyanhydriques dCgagent de I'acidc 
cyanhydrique. 

On obtient les m&mes résultats avec d'autres végétaux, tels q u e  
le Grlultherin procumbens, qui contient aussi u n  glucoside donnant  
naissance k du  salicylate de inéthyle sous l'influence d'un ferment 
qui I ' accompape  dans les tissus. L e  gel et l 'anesthfsie des feuillrs 
de cette plante font apparaître rapidement l'odeur toute spéciale 
de l'essence de  winter-green. 

II y a Ik, e n  somme, une métliodc générale d e  rerherclie d e  
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certairis coiiiposés dont  la formation résulte d e  l'action récipro- 
q u e  d'un ferment et d'un glucoside arr ivant  nu contact l'un dc 
l'autre par  l'interniédiaire-de l'eau 

Recherche toxLcolo;piqae de l'acide cyan hydrique 
par les papiers réactlf~. - JI. BARTTTE (Bullr l in d f  la 
Socie'te de plrurv~acie de Bordeaux d'août 1909). -- II existe deux 
papiers réactifs qui  ont étB recoinmandks pour caractériser 
4'acide cyanhydrique qu'on dégage des rnatièrcs qui en conticn- 
nent. L'un de ces papiers, le papier pirrosodi de  M. Guignard (!), 
est  ohtenu eti trerripiint du papier à filtrer daris une solution 
ohtenue à chaud de I g r .  d'acide picrique dans  100gr.  d'eau, 
solution préalablement additionnée de  10gr .  d e  carbonate de  
soude; ce papier se colore en rouge en présence dcs vapeurs 
d'acide cyitnhydrique 

II y a ensuite le pnpier de  phlnlophBnone de M. Ttiiéry, qu'on 
prcpare en faisant t remper une feuille d e  papier h filtrer dans 
une solution de sulfate de  cuivre k 1 p .  2000; on prkpare, d'autre 
part,  iirie solution alcoolique de phtalophénone de la manière 
suivante : on dissout Ogr. 50 de phénolphtaléine dans 30cc. 
d'alcool absolu : on ajoute de I'eau B cette solution jusqu'à pro- 
duction d'un 1Cger louche, e t  l'on ajoute 2Ogr. d'hydrate de 
soude ;  ou prqjette de  la poudre d'iilurriiriium daris I i i  solution 
rouge obtenue ; celle-ci se décolore par  suite de la réduction de. 
lit phénolphtaléine en phtalophénone;  on ajoute de l'eau en 
qiiantité suffisante pour  ohtenir I5Occ. d e  solution, clans laquelle 
on trempe le papier imprégné de  solution de  sulfate de  cuivre, 
et on le fait sbcher;  'e papier est coloré en rose par  I'acide 
cyanhydrique.  

M. Rai-the a été appelé à rechercher I'acide cyanhydrique dans 
les viscéres d 'une femme e t  d'un enfant d6cédés dans des condi- 
tions suspectes. Les organes qu i  lui  avaient 6tb remis étaient en 
pleine putréfaction ; l 'estomac de la femme était  vide ; celui de 
l'enfant contenait cinq gros haricots rouses et  quatre  plus petits, 
et M. Bnrthe rechercha I'acide cyantiydriqiie d a n s  ces haricots 
p a r  le  procédé d e  RI. Guignard. 

Le papier picrosodé ne présenta aucune coloration; au con- 
t raire  le papier à la phtalophénone se colora en rose a u  bout de 
5 heures. 

RI. Yolcy-Boucher a dkjà lnis en garde les chiiriistes contrc, 
l'erriploi d u  papier à la phtalophknone pour la rechercht: de 
I'acide cyanhydrique, ce papier s'oxydarit e t  se coloriirit sponta- 
nément, selon lui, à la température du laboratoire. ],es recher- 
ches de M .  Barthe confirment cette opinion, e t  l'on doit, 5 ses 

(1) Voir dnnnles de chimie arzalytipe, 1906,  p. 226. 
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yeux,  s'en tenir  aux  indicatioris fournies par  le papier picrosod6. 
Les essais faits par  M. Barthe avec I'estorriac de  la femme et 

de  l'enfant son1 restés n6gatifs a u  poirit de vue de  la présence d e  
l'acide cyanhydrique ; d'autre par t ,  l'analyse démontra  l'absence 
de poison rriktalliqne ou d'alcaloïde vkgétnl. 

L'instruction révéla, d';iilleurs, que  plusieurs personnes, qui  
avaient  mangé des haricots seniblables h ceux qu'avait absorbks 
l'enfant et qui pi-ovc:riiiicnt du mEme épicicr, n'avaicnt éprouv6 
aucun malaise. Ori appri t  qiic le dernier repas des deux vict,iines 
avait &té surtout composé de  crabes. 

M. Barthe constata sinlplerrient la préselice, dans les organes 
analysés, d'alealoïdcs putr@f:ictifs, ce qui  permettait de supposer  
quc le dbcès des victiriies devait étre attribué à une intoxir:ation 
iilirrieritaire, les syriiptùrnes observés s'accordant entikrerrient 
avec cette hypotl-iAse. 

Préparation de I'liypobeoinite de soude einployk 
pour le dosage de I'urCe. - M A I .  .J01< et  CLAREKS 
(Journal de phtrmacie et de cki,mie du 2"' août 1909). - Lü  solu- 
tiori d'liypoliioiiiite d e  soiide s e  conservant assez mal ,  on c:st 
obligé de la renouveler assez souvent. MJ1. J o b  et Clarens propo- 
sent le rnogen d'éviter cet cnnui. 

Lorsqu'on h i t e  p a r  I'hypochlorite de  soude le bromure de  
potiissiurri, ce dernier se transforme en liypobrornite de  soude, si  
bien que  l'eau de  Javel, additionnée de  bromure de potassium, 
réagit sur  l'urée exactement comme sui- la liqueur pr6parée en 
fliisant rkngir le hroine sur  la soiirii: ixiistiqiie. On peut donc,  
pour doser  l'urée, mklanger l'eau de Javel et le broriiure de  
potassiurri 5 minuter; avan t  le dosage. Chacun des deux liquides 
employés se conserve trbs fncilcnicnt. Lorsqu'on ajoute ce 
mélange k l 'urine, l'azote de I ' u r k  SC: d@ge. 1l:n gknriral, i l  ni? 
faut pas plus de  I gr. de brorriure de potassiurri puur 20 cc. d'eau 
de Javel.  

Cet article a donné lieu une réclamation de  M.  Meillère, qui  
a rappelé que le inode de prkparation de  l'hypobromite proposé 
par  MM. Job et  Clarens a ;té indiqué par  lui h plusieurs repri- 
ses. Pour s'en convaincre, il suffit de  consulter la T~ibune midi- 
cale du Y janvier 2908, le proces-verbal de la séance de  la Société 
de biologie du 31 niiirs 1900 et  l 'ouvrase intitule : Recherches de 
chimze midicale el plicrrrnuceutique, 2906, p. 70. 

La foi~rnule proposée par  M. Xeillère consisle à faire dissoudre 
3 gr. de  broiiiure de p«tassiuni dans 50 cc. d'eau de Javel i 
30 volumes de chlore actif.  

Sous  considérons comme un  devoir d e  signaler I Û  revendica- 
ticin de piioiité de 11. I\Ieillh-e, tout en i e ~ r e t t a n t  q w  beaucoup 
d'auteurs rnettent autant d'einpressernerit k publier des soi-disant' 
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nouveautés sans prendre au préalable la précaution de faire les 
rechcrchcs bibliographiques nécessaires (Rdaction) . 

Recherche du gluciipe urinaire par l'amide ortho- 
nitropïiényipropioïiq~e. - M. BOTTIl (Hulletin rles sçienccs 
phurnrucologiques de juillet 1909). - L'acide orthonitrophényl- 
propioliquc, proposé pour 1;i recherçhe du glucose dans l'urine, 
est i n  bon réactif. inais, afin de réussir, il y a des conditions A 
remplir pour la préparation du rractif et pour son emploi. 

M .  Bottu propose de  le préparer' de la façon suivante : on 
introduit dans un récipient en verre d 'un  litre 3gr.50 d'acide 
oithonitrophénylpropiolique pur et en poudre, puis 30 cc. de 
solution aqueuse récente de soude 10 p .  100 ; on mélange, et 
I'on complète le litre avec de l'eau distillée. 

Pour se servir du rgactif, on en prend dans un tube à essais 
8 cc. environ ; on iiJoute 2 cc. environ d'urine, et I'on mélange ; 
o n  chaufie inodéréinent le haut  du liquide ; lorsque la partie 
supérieure du liquide a subi l'ébullition, on cesse de chauffer, et 
l'on ajoute de nouveau. goutte k goutte, 1 cc. d'urine, en ayant 
bien soin de ne plus chauffer. Si l'urine est sucrée, il se forme 
dans  le mélange de l'indigo hleu résultant de la réduction du 
réactif par  le glucose ; la coloration bleue commence par le haut, 
e t  il se précipite des parcelles d'indigo bleu. 

La réaction se produit nettement avec une urinc ne contenant 
pns plus de 1 g r .  de glucose par litre. 

Si la rkduction se produit avant la deuxième addition d'urine, 
on peut conclure k une teneur en glucose dépassant 20 gr. par 
litre. 

La réaction est très sensible et très nette, m&nie avec des 
urines riches en cré;itinine, en cornposés xantho-uriques et en 
sels ammoniacaux. 

Essai d o  tartre Iicat. - 31. FOSZES-DIACON (Bulletin 
de pharmncie du S z d E s t  d'octobre 2908). - Le tartre brut, lors- 
qu'on le retire de la vaisselle vinnire, se présente en croiltes cris- 
tallines rouge$tres, renfermant du bitartrate de  potasse, du 
tartrate de chaux et des rriatières organiques. Dans l'industrie 
tartrière, on ne tient généralement compte de  l'acide tartrique 
cornbiné à la chaux que si le lot de  tartre est iruportant ; si cette 
condition n'est pas rimplie, on se borne à doser l'acide tartriqiie 
qui  se trouve dans le t i~rtre brut à I'ktat de crEme de tartre. 

Voici le procéd6 de dosage que suit 31. Fonzes-Dincon : on 
prend un échantillon constitué par une série de prises d'essai 
effectuhes sur divers noints de la masse : on ~ u l v é r i s e  finement 
cet echantillon ; on en p&e 1 gr. 88, qu'on introduit dans un 
ballon jaugé d'un demi-litre avec 400 cc. d'eau distillée, et I'on 
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fait bouillir pendant 5 6 minutes ; après refroidisserrierit, on 
compléte jusqu'au trait de jauge : on filtre ; on prend 50 cc. de 
filtmtum, dans lesquels on dose la crème de tartre à l'aide de 1û. 

liqueur NI10 de  potasse, en présence de 5 à 6 gouttes de  solu- 
tion de phBnolphtaldine ; la formule de la réaction 

C ~ O ~ I I ~ K  +1io11= ~ ~ 0 ~ 1 1 ~ ~ ~  + I I ~ O  

permet de calculer qu'une inolécule de hitartrate de potasse 
pesant 188 gr. exige 56 gr. de potasse pour passer à l'état de 
t,artrate neutre de poinsse. 

La prise d'essai sur laquelle or1 a opéré était de 2 gr. 88, [nais 
on n'a pris, pour le dosage, que le dixième de la solution primi- 
tive, correspondant à Ogr. 288 de tartre brut ; si ce tartre brut  
h i t  du bitartrate de potasse pur, il aurait fallu verser IOcc. de 
liqueur 3/10 de potasse pour obtenir la rieutralisatiori ; si le 
virage est obtenu avec 8 ce. 3 seulement, c'est que le tartre brut 

8 , 3  
renferme -de crème de tartre ou 83 p. 100 

2 0 
Ce mode opkratoire donne des résultats qui concordent avec 

les rnéthodes plus compliquées, t,elles qiie I'actrrnl essay (prockdh 
américain). 

Avec les lies dese6chées, on opkre de la mème façon, mais les 
résultats sont moins précis. parce qu'elles renferment d'autres 
~ r n d i i i t , ~  acides. 

Le dosagb, de l'acide tartrique total que reriferrue uri tartre 
brut, tant à 1'Btat ]de!crème de tartre qu'& l'état de tartrate de 
chaux, n'est pas dcmandé fréqucmnient ; s'il est demandé, on 
doit appliquer la méthode de Goldenberg ou celle de Carles. 

REVUE DES PUBLIGATIONS ETRANGERES 

Domage do ulekel daum lem malers. - M. PRETTR'ER 
(Chem. Zeit., 2909, p. 422,  d ' apds  J o z r r i ~ .  of S o c .  of cilem. Intl., 
1909, p. 523). -- Pour le dosage du nickel dans les aciers, l'auteur 
préfcre les niéthodes de Brunck et dc Grossrnarin h la méthode 
électrolytique, si les précautioris nécessaires sont prises. 

La intthode de Brunck conduit 2 de bons rBsulLats avec 
2b heures de contact. 

Dans la rnSthode de Grossniann, on dissout 1 gr. de lou'rnures 
dans 20 cc. d'liC1 (1) = 1.1 2), puis on oxyde par 6 B 7 cc. d '~iz091 
( D =  1.20) ; on évapore A 15  cc., et on laisse refroidir ; on ajoute 
40 cc. d'une solution à. 50 p. 100 de tnrtrate de potasse et de 
soude, en agitant, puis 8 2-12 cc. d';\zH3 coneentrTée, pour dis- 
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soudre I'acide tartrique et  rendre alcalin ; on  ajoute 10 cc. d'une 
solution à 80 p. 200 de KOH (ce qui donne A la solution u n e  colo- 
ration vert  clair), environ Ogr.3 d e  sulfate d'tiydi-azine, afin 
d'erripécher lJirifluent:e de  petites quantités de manganése, e t  
1 gr .  à 2gr.S d e  sulfate de dicyandiamidine;  au  hout de  24 ou 
48 heures, le précipité organique de  nickel est filtre sur  un 
creuset de Gooch, lav6 (pas plus (le 3 fois) avec, AzH3 diluée et 
séché peridarit 30 21 43 rriinutes à 120-14.0" Ce p r k i p i t é  contient 
22,s p .  100 de  nickel. 

L a  methode de dosage ou cyanure paraî t  cependant, e n  ce qui 
concerne la rapidite, siip6rieure à ces deux  méthodes, et elle 
peut &tre appliquée directement ?I l'analyse des aciers, sans sépa- 
ration préalable d u  nickel. 

Pour  des substances contenant beaucoup de  cobalt, les métho- 
des de Brunck et Grossmann paraissent indispensables. 

Analyie d'aciers au tungstène. - M. J.-W. HIMICH- 
S E N  (Cbngris internlitionul de chimie appliquis,  Londres, 2909, 
d'après Journ. of Soc. of chem. I d . ,  1909, p .  713). - Dans 
l'analyse des aciers a u  tungstène, on éprouve de grandes diffi- 
cultés pour  le dosage du phosphore. La méthode suivante donne 
de  bons résultats. 

La solution nitrique est évaporée à siccité, e t  le résidu est 
fondu avec d u  peroxyde de sodium ; on reprend par  l'eau ; dans 
une partie de la solution, on précipite les trois kl61nerits (chrome. 
phosphore, tungsténe) p a r  le nitrate mercureux, puis on calcine 
le précipité obtenu, aprbs Ixvagti, etc. ; dans une autre  portion,on 
détermine le chrome volurnétriquement, e t ,  dans  une troisiènle, 
après  neutralisation, on rend alcalin par  AzH" e t  l'on précipite 
le phosphore p a r  le mélanze magnésien; on redissout le précipité 
dans  l'acide nitrique, puis on  sépare l'acide phosphorique par .la 
méthode de  Finkener en prEscnce d e  l'acide tartrique. 

P .  T .  

Dosmge électrolytique du manganése. - 41. C .  - N .  
O T I N  (Zci t~chl . .  E l e k t ~ o c i ~ . ,  1909, p .  386, d'après Journ. of Soc. of 
chem. l nd . ,  4909, p .  715). - La totalité du  rrianganèse des sels 
purs  de  rnangankse (sulfate, nitrate, sulfate ammoniacal) peut 
ê t re  précipitée 6lectrolyLiquernenl s u r  une  anode en formant un 
dépût cohérent de  peroxyde anhydre  dans les conditions sui- 
vantes : 

I h t h o d e .  - Spirale de platine de  17 k 18 centiin. carres de 
surface. 

-4nodd. - Capsule de platine & surface dépolie. 
Voltnge. - Environ 4 volts. 
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Densité de ~:our(int .  -- 0,1 à 0,8 ampère par 200 centim. carrés 
d'anode. 

Temps. - Environ 22 heures & la température ordinaire ou 
2 heures à 60-65O. 

Quantité d e  sel. - Correspondant h Ogr.3 à I gr.  de bioxyde 
de manganèse 

On additionne l'électrolyte de 1 h 2gr.  de sulfate d'airimo- 
niaque et de 3 L 8cc. d'alcool ; k la fin de l'électrolyse, le dkpôt 
est lavé $ I'eau, séché, jusqu'à poids constant (1 heure et demie 
à 4 heures) à 200-2200 et pesé. 

Sans addition d'alcool, le dépôt n'est pas aussi adhére;. 
P. T. 

Analyse du tellare. - M. R.  SCRELLE (Con,yr& i n t w  
national de çhimae appliquie ,  I m d r e s ,  2909, d'après Journ.  of Soc. 
of chem. Ind . ,  1909, p. 724). - Le lellure brut. conteriant 30 à 
70 p. 100 de cet élément, ainsi que du cuivre et de l'antiiiioine 
comme impuretés principales, est traité ii l'ébullition par une 
solution de sulfure de sodium atldit,innnée de fleiir de soufre; le 
cuivre reste indissous, et le tellure pur est précipité de la solution 
par addition de sulfite de soude. 

Le sélénium, l'arsenic, l'étain, l'antimoine, l'or et le platine, 
s'ils se trouvent en solution, ne sont pas prkipit,és. , 

La précipitation est cornplfite, et le tellure peut étre dos6 dans 
ses minerais, en les fondant avec du soufre et du carbonate de 
soude ou avec de l'hyposulfite de soude anhydre, reprenant par 
I'eau et précipitant par le sulfite de sorliurn. 

P. T. 

Détermination de traces d'argent.- 11 G .  S WIIITBI~ 
(Cong~~ès  inl,ernthonrd de chimie applryuie ,  Londres, 1909). - 
L'auteur, en recherchant une métl-iode de préparation de solu- 
tions colloïdales d'argent, a constat6 que les solutioris de sels 
d'argent, chauffëes avec un peu de soude caustique et certains 
corps organiques, donnent une coloration brune oii jaune. 5Occ. 
d'une solution contenant une partie d'ar;.ent. dans 2"nillions de 
parties de solution donrierit une coloration visible 

Ides diverses substances organiques suivantes ont donnb de 
bons rksultats : dextrinc, gornriic arabique, glycérine, cellulose, 
amidon, sucre ; CF: dernier est le plus convenable. O 

A 50cc. d e  la solution argentique, convenableirient diluée, on 
ajoute quelques gouttes d'une solution de saccharose, et l'on 
chauffe au bain-rnar~e bouillant pendant deux minutes ; on 
ajoute environ six gouttes d'une solution normale de soude caus- 
tique, el 1'011 chauffe encore pendant deux ~riiriutes jusqu'au 
d6veloppement de la coloration ; on laisse refroidir ; on trans- 
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vase dans un tube de Kessler, et l'on co'rnpre avec des solu- 
tions-types de force connue, préparées avec une solution de 
nitrate d'argent telles que 1 cc. égale Ogr.000002 et O gr.0000003 
d'argent. Les types ne doivent pas ktre préparés plus de 22 heures 
a l'avance. La coloration est due à l'argent colloïdal. 

P. T. 

Dorrnge d o  euivre a I'alde de l'iodure de potas- 
sium. - M. LITTERSCIIEID-HAMM ( A p o t h e k e ~  Zeit., 1909, 
p. 185), - Le procédé proposé par l'auteur repose sur la pro- 
priéte que possède l'acétate de cuivre de former, en présence de 
l'iodure de potassium, de l'iodure cuivreiix insoluble et de l'iode 
libre d'après l'équation : 

4(CkiTOOj'Cu+ SKI = 2CunI"8(CH" CCO) K +  41 

Pour connaître la quantité d'iode mise en liberté, 'on opère en 
présence d'un excès d'acide arsénieux, qui s'oxyde selon la réac- 
Aion suivante : 

AssO"41 f 2H'O=AsW8+4HI. 

La quantité d'acide arsénieux étant connue, on connaît la 
quantité d'iode formé en titrant l'excès d'acide arsénieux par une 
solution titrée d'iode. 

On opére sur 50cc. de solution cuivrique contenant au rrioins 
O gr. 1 de cuivre et exempte d'Az0311 ; on la rend alcaline à l'aide 
d'une petite quantité d'ammoniaque ; on ajoute %cc. de solu- 
tion décinorrriale d'acide arsénieux (ou davantage si c'est néces- 
saire ponr qu'il y en ait u n  excés), puis quantite suffisante 
d'acide acétique pour obtenir une liqueur 'limpide et acide ; on 
ajoute de l'iodure de potassium solide ; la coloration bleue du 
sel de cuivre disparaît, et I'on voit se former une coloration 
rouge due à l'iodure cuivreux ; on laisse reposer pendant une 
heure, et I'on complète 200 cc. ; or1 filtre, et I'on prélève 100 cc. 
du filtratum ; on sature ce liquide de bicarbonate de soude, et 
I'on ajoute de l'empois d'amidon ; enfin, on dose l'excès d'acide 
arsénieux à l'aide d'une solution décinormale d'iode. 2 cc. d'acide 
arsénieux correspond à Ogr. 00636 de cuivre. 

Hecherahe du mercure daus les exploslrs. -RI.  (;. NT. 
PATTEMON (Congrès internuliowul d~ chinaie applrquée, Londres, 
190'3, d'après Journ. of Soc .  o f  chem.  I n d . ,  ,1909, p. 747). - S g r .  
de l'échantillon sont dissous dans des dissnlvants organiques et 
électrolysés directement, ou, lorsqu'ils sont seulement partielle- 
ment solubles, extraits d'abord, puis le résidu est traité par 
Az0311, afin de détruire les matières organiques ; on reprend 
ensuite par l'eau, et l'on électrolyse. 

On $ut ainsi dkceler 0~r.000001 de mercure. 
P. T. 
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Analyse de la niagahite. - M .  F. IICKDESlIAGEN 
(Zeil. ~ f f e n l l .  Chem., 1909, p.  85, d'aprés dourn..oJ'Soc. of &m. 
I n d . ,  1909, p. 363). - 1 gr. de niagnésite pulvérisée, additionné 
de  80cc. d'HCI à 5 p .  100, est porté à l'ébullition pendant 15 mi- 
nutes ; on filtre; le filtratum est évaporé à siccite, repris par  
30 cc. d'eau chaude contenant 4 g r .  de sulfate da soiide ; -on 
:ijoute alors 40 cc. d'alcool Ii 90°, c r i  agitant constanimerit, puis 
on chauffe pendant 5 heures à une température de l'i05 à 20" ; le 
pr6cipité cristallin d e  sulfate de chaux est filtré, lavé l'alcool 
A 50°., dissous dans I1C1 chaud ; le calcium précipité est dosé 
sous forme d'oxalate, aprés séparation de la petite quantité de 
fer qui a pu être entraînée ; le filtratum alcoolique est évapor6 ; 
le fer et  la magnésie sont doses comme de coutume. 

On peut faire le dosage de la  magnésie en opérant sur  une 
autre prise d'essai, s é p a r ~ n t  au pr&~lable le fer etl 'alumine, puis 
précipitant ensemble la niagnésie et In chaux sous forme de  
phosphates, lesquels sont filtrés, lavés, calcinés et  pesés, puis 
déduisant la quantité de phosphate de  chaux correspondant h 
la cbauk dosé; d'autre parc  

- 

La magnésie pouvant se trouver sous forme d'oxyde, d'hy- 
droxyde et de carbonate, on dose l'hydrate en chauffant I'échan- 
tillon séché & une temperature d e  300-3500, puis le carhonate pa r  
perte à la calciriation au rouge clair. 

En déduisant In quantité de magnésie ccrrespondant &. ces 
deux determinations d u  chiffre total de la magnésie, on obtient 
l'oxyde de magnksie. 

1'. T 

Ilédoction et dosaae dem pereblorates. - M. W. 
ROTIIMUNI) (Zeit .  f .  anorg. Cl~emie, 1909, p. 208, d'après Journ. of. 
Soc. o f .  chew~. I n d . ,  1909, p .  54G). - La réduction des perchlo- 
rates est facilement efrectuée par l'action des sels de titane au  
minimum, de vanadium C L  de molybdiinc; la réduction par le 
sulfate titaneux en solution acide I'i"S04)Yournit une méthode 
sirriple el exacte de dosage des perchlorates. 

La solution, qui peut etre préparée par la réduction électroly- 
tique du sulfate titanique dans S0*11" doit contenir Ogr.5 dctitane 
et 2gr .  de SO'H' par litre, et, pour chaque Ogr.1386 de perchlo- 
rate de potassium, on emploie 30 cc. de cette solution avec &cc. 
d e  SO'H". Le mélange est porté à l'ébullition pendant une heure 
dans un courant d'acide carbonique, dans un condenseur h 
reflux. Après refroidissement, l'excés de titane est oxydé par 
le permanaanate de  potassium, puis le chlore est déterminé par  
la méthode de Charpentier-Volhard. En presence de chlorates, 
on peut doser de I& m&me façon les perchlorates, en réduisant 
d'abord les premiers par le sulfate ferreux, qui n'altére pas les 
perchlorates. P. T. 
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nimngc de l'azote r l a i i -  le salpètre. - 51. A .  KLI'I- 
BER (Chem. Z e i t . ,  2909, p. 479, d'après Joiw~l. of' Suc. o f  chevn. 
Ind . ,  1909, p. 520).-Le dosage se fait à. l'aide du  chlorure stan- 
neux et  d e  fil de clavecin. L a  réduction a lieu suivant  l'équation : 

KAz03 + SnCla + 1 OHCI+ 3Fe = .ZzHXl+ SnCI4 + 3I'eCI" + KCl + 3B"O 
On introduit Ogr.3 d e  sel, dissous dans 7gr.S d'eau, dans  un 

vase distiller d'environ 1000 cc. ; on ajoute 3 gr. de  chlorure 
s tanneux commercial, 23 cc. d'HCI cf, environ 4 à 5 gr.  de  fil de 
clavecin; on chauffe au  bain-marie pendant 20 à 15 minutes; on 
ajoute 40 cc. de solution saturée de  Na011 d;tris l00cc .  d'eau avec 
u n  morceau de paraffine gros cotnriie u n  pois ; oh distille rapi- 
dement, de manière que In distillation soit terminée en 30 minu- 
tes;  on recueille le distillatum dans SO'H" N/2, et l'excès de ce 
dernier est titré il l'eau d e  baryte S/4. ; on fdit une correction, 
nécessitée par  AsHVetenue dans  L'appareil, en retranchant  Occ.2 
du volume d'eau de  baryte N / 4  eniployé. 

P. T .  

Dosage du chlore d a n s  les eaux d'usiiies H gaz. - 
MM. ROSAKOFF e t  HILL (Joz~1-n. of Soc. of chem. Ind . ,  1909, 
p .  703). -- On a constaté que  l'emploi d c  :\zO"I pour  oxyder. les 
sulfocyanures et  les hyposulfites derriaride p l u s  de temps que le 
rriélange d'eau oxyg6nCe et d e  clirotriate de pot ;~ssium et que, d e  
plus, l'oxydation est souvent incomplkte. 

On pratique donc 1:i méthode de  la rnanikre suivante : les eaux 
ammoniacales, purifiées d e  sulfure et  clc cjariurc: p a r  I'Chullition 
e t  des  ferrocyanures par  précipitation avec l'alun de  fer, sont 
diluées à 4 50 ce. ; on ajoute 23 h 30 cc. d'eau oxugenée k 
20 volumes (exempte de chlore), puis on fait bouillir pendant 
13 minutes ; on :<joute 6 gouttes d'une solution à. 2 0  p. 100 de 
chrorriate de  potassium, e t  l'on coritinue I'Ebiillition pendant 
2 minutes;  on ajoute u n  léger excès de carbonate de sodiuni; 1:i 

solution est portee à l'ébullition pendatit 2 minute, filtrée et 
refroidie ; on  conipl&te 250 cc. ; on pr6léve alors une  partie 
aliquote, qu'on titre avec une  solution d e  nitrate d'argentN/iO, 
après  avoir neutralisé avec h z O %  dilué ; on  fait u n e  expérience 
à blanc avec 20 cc. de solution de chlorure d e  sodiiiin 9 / 1 0  et  les 
rri&rnes voluiiies d'eau, d'eau oxygénée et de chromate,  afin de 
déterminer les traces de chlorures pouvant exister dans les 
réactifs. P. T. 

Détermiuniion de l'indigo dmns le  coton teint. - 
31. E.  KNECllT (Journ. Soc. Dyers. nad. Col.,  1909, p .  235, 
d'aprés Joum. of Soc. of çhem. Inrl.. 2909, p. 518). - La 
méthode est baske s u r  ce fait  que l a  cellulose est cornplèternent 
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dissoute par S0411Q 80 p. 200 2 une température de 33-40'; cet 
acide diisout aussi l1indi8otine sous forme de sulfate, lequel, 
trait6 par  l'eau, se dissocie en reprécipitant l'indigotine. 

1,a méthode a kt6 essayée en dissolvant 5 gr. de f i l  de coton et  
Ogr.2 d'iridigotine pure  (99,s p. 100) dans 35 cc. de SO'H' h 
80 p. 200. Le tout a été lentement agit6 et maintenu à 40°;  la 
dissolution a été complète en 20 minutes;  on a précipité en 
diluant avec 420 cc. d'eau, e t  l'on a filtré sur  un  creuset d e  
Gooch garni d'asbeste; on a séché 2 110-120" et  l'indigotine a été  
sulfonée en chaufrant à l'étuve à eau avec u n  peu de SO'H' con- 
centré;  le dérivé sulfoné a &té dissous dans  l'eau et  ti tre avec 
une solution de chlorure tit.aneux oii d e  permanganate d e  potas- 
sium. 

Deux dosages a u  chlorure de  titane ont  donné Ogr. i934 e t  
Ogr.2979 d'indiçotine, a u  lieu de  Ogr.1980. L'eniploi de couleurs 
(violet de  méthyle, safranine, bleus sulfurés) ne fausse pas les 
résultats, rnais le bronze-manganèse doit être d'abord éliminé 
par le bisulfite d e  soude.  P. T. 

Les calorants arti6clels dans le# matières alimen- 
taires. - BI. E . -G . KOIISOTAMN (Congrès intwrrulionul de 
chimie appliyuie, Londres, 1909, d'après Journ. of Soc .  o f  chem.  
Ind. ,  2909,  p .  739). - A U X  Etats-Unis, il y a sept couleurs aiito- 
risées, lesquelles doivent 6tre absolument pures. h l'époque où 
l'auteur fit ces recherches, aucun colorant des divers fabricants 
du monde rie r6alisa les conditions de puret6 exigEes ; 189 échan- 
tillons d'origine diffkrente furent ainsi examinés, e t  il semblait 
qu'ils fussent offerts pour  l'usage alimentaire, malgr6 leurs 
impuretés, parce qu'ils n'avaient pu trouver un  autre dtbouchC 
commercial. Les colorants suivants furent examin6s : 

Jnxne nnphtol S. - 64 échantillons d'une gamme s'étendant 
du Jaune  clair a u  brun sale furent analysés ; tous contenaientdu 
jaune de Martius (quelques-uns, plus dé l p .  100); certains conte- 
naient 2 et 3 p. 100 d e  produits d e  dtcomposition; 41 conte- 
naient de l'arsenic en quantité notable, et 29 des métaux lourds. 

Orangé I .  - 28 echantillons analys&. Tous contenaient des 
produits de décomposition jusqu'a 50 p. 200 (?). l lans la plnpart,  
de I'u-riaphtol (dans 12 écliii~itilloris, jusqii'h 2 p. 100) Dans un  
échantillon, 0 , s  p .  100 de  plomb e t  fréquemment des quantités 
notables d'arsenic, de plomb et de fer. 

A m a u m t h e .  -- 28 Cchantillons analvsks. Aucun n'était Dur e t  
tous contenaient de l'arsenic e n  quantite notable (dans un  cas 
0 , l  p. 100); tous contenaient d'autres matihres colorantes, parti- 
culièrement d u  violet ncidc, des matières insolubles (j"squ'k 
2,s p. 100), ct ces colorants étaient les plus chargés en chlorure 
de sodium. 
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Ponceuu 911. - 36 échantillons analys6s. Ces colorants étaient 
les plus purs  des sept couleurs autorisées. 

Quoique fortement chargés en sel, pas de produits de décom- 
position-. 12 contenaient des quantités importantes d'arsenic, e t  
14 contenaient des métaux lourds. 

Erythrosine. - 1 2  échantillons exarriiiiés. 10 n'étaient pas de 
l 'érythrosine. Des deux autres ,  un  était pauvre en iode, et l'autre 
contenait de l'arsenic. 

Vert brillnnt S. P. jnundre. - 1 3  échantillons examinés. Un 
seulement était  exernpt d'arsenic ; 9 coriteriaierit du  plornb ou du 
cuivre, 1 du  inanganèse. Aucun n'était chargé. 

Acide idzgo-di.c.ulfon~yue. - 8 échantilloris analys&. Aucun 
n'était p u r ;  ils contenaient d u  fer jusqu'k 1,s p .  400. Tous 
étaient cli;~i.gés avec d u  sel ou d u  sel d e  Glauber. Cn contenait 
beaucoup d'arsenic, et deux des métaux lourds. 

P. T. 

Dosage de la caïéine dans le eafk. - MM. LEXDRICR 
e t  NOTTl3OIIM (Unterswhung der Nahruugs und Ge~aussmittel, 
1909, p .  241) .  - 1,es auteurs  publient u n  prockdk de dosage de 
la  caFéine présentent comme nouveau et qu i  consiste R 
humecter le café a v a n t  de le traiter par u n  dissolvant approprié 
pour  en extriiire la caféine. 

Nous croyons devoir faire observer que  IfII. Petit et Terratont  
comrnuriiqué à la Société de pharmacie de Paris ,  dans  sa s&ince 
d u  6 mai  1896, un travail ayan t  pour  but  de  montrer  l'influence 
exercée par l'eau dans  le dosage de lii caféine dans  le thé. Cette 
corriiiiunication a paru dans  le  Journul d e  phnrmocie r t  de chimie, 
e n  2896, et nous l'avons nous-iriCme reproduite dans ce Recueil 
(2896, p. 228 (Riidaction). 

, Réaction coloree de I'acidc oléique permettant de 
d1lïérencic.r les fibres aoin~alcs et les Ubrcs vtgk- 
tales. - A. MANEA (Pharmuceuticn~ Journul, 1'309, 1, p. 3383.- 
Lorsqu'on mélange des fibres végétüles, de  In cellulose, de la 
nit,roct:lliilose, (le la soie artificielle. du celluloïd, de  l'amidon, de 
la dextririe, du glucose, d u  Ikvulose ou du  sacc:tiarose avec de 
l'acide sulfurique et  de  l'acide oléique, e t  qu'on ajoute de I'eau, il 
se produit unc coloration rose sous I'iniluence dc la chaleur que 
détermine I'eau au  contact de  S0'1l2. 

011 n'observe aucune coloration si l'on remplace l'acide oléique 
p a r  les autres  acides gras. 

On peut donc caractériser I'acidc olcique à l 'aide dc cette réac- 
t ion;  on ajoute, à l 'huile à analyser, du coton et SO'llz; on agite 
e t  l'or] ajoute urie petite quaritité d ' e i~u  ; il seproduit ,  eri présence 
de l'acide oléique, une coloration rouge interise, qui  passe au  
violet par  l'addition d'une plus grande quant i té  d'eau. 
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Les fibres animales ne  se comportent pas de  la m h e  manière, 
ce qui permet de les difYCrencier d'avec les fibres végétales. 

Caractères ales essenmes de inyiDte (Bul le t in  semestriel 
de Schimmel, avril 1909, p. 75). 

Huilr  rfc tiimrron rt'lndc. - M. JIORSEN Ç'I'ILIdRSEN 
(Chmder  Z e ~ t . .  2909, p .  497).- En épuiscirit pa r  la benzine des 
marrons d'Inde desskhés ,  l 'auteur a obtenu 1,s a 3 p. 100 d'huile 
fixe se solidifiant A - 20"et possédant les constantes suivantes, 
qui la rapprochent de  l'huile d'amandes et  de celle de moutarde : 

- Poids sp6cifique & 13' . . . . . - 0,926 
- Indice dç réfraction . . . . . - 1,4747 

- de saponification . . . . = 194,s 
- d'iode . . , . . . . = 93'4 
- - de Reichert-hleissl . . . . - 1,5k 
- de Hehner . . . . . . = 92,9 
- d'acétyle. . , . . . . = 13,s 

Cette huile est formée en majeure partie d'oléine, avec de  fai- 
bles proportions de linoléine, d e  p a l m i t h e  et de stéiirine ; elle n e  
renferme pas de soufre. 

Les marroris d'lnde contiennent vraisemblablement une  très 
faible proportion d'une huile essentielle analogue à celle de  mou- 
tarde. 

Nuiivclle réiictlon de I'ndri'nnlinc. - M M  FFlANKF,I, 
et ALLERS (Pharmnc~ut i sche  Ze i t . ,  2909, p. B O ) . -  Si l'on chaufl'e 
une solution d'adrénaliue avec l'acide iodique ou l'iodate d e  
pctassiurn et liacide phosphorique, on obtient une  coloration 
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rouge-rosé ;  cette réac t ion  e s t  sens ib le  avec des solut ions  d'adré- 
nal ine  à i p. 200000, e t  elle n e s e  p rodu i t  p a s  avec des  corps  ana- 
logues à l ' adrénal ine  (1). - 

BIBLIOGRAPHIE 
P h y d k  and Chemle der Garongmge~erlie, von 

Dr OTTO MOHR (Cours de physique et de chimie A I'iisage des indiis- 
tries de fermentation). I'rernikre partie : Physique (Paul Parey, d i -  
teur A Berlin). - 1 vol. de i 9 2  pages avec 182 fig. - Les progrès 
remarquables et  continus des industries d r  fcrrnentation en Allema- 
gne sont dus en majeure partie & I'inslruction technique du personnel 
industriel et ses connaissances scientifiques, données surtout dans 
les Ecolcs et  cours professionnels de l'institut de fermenlaf ion  de 
Berlin,  magistralement dirige par M. le professeur Delbrück, avec le 
concours de ses savants collaborateurs. L'lin dt! ces derniers, le Dr  .\lohr, 
chef de secliori A l'Institut et directeur de l a  station d'essais de com- 
hiisfihlcs, vient de faire paraître le pr6serit volrirne, qui mérite d'étre 
signalé tout spécialement, parce qu'il se distingue avantageusement 
des innombrables cours abrégés de physique, non seulement par la 
simplicité et par  la clarté de l'exposition, mais surlout parce que 
l'explication des principes théoriques est toiijours suivie d'exemples 
choisis dans les faits journellemcnt observes dans les industries de fer- 
mentation.  afin que l'élève puisse en  saisir l'intérêt & la fois scientifi- 
que et  pratique: les figures qui illustrent le texte sont aussi choisies 
dans  cet ordre d'idées. 

Apres une courte introduction, l 'auteur traite, dans  un premier cha- 
pitre les principes généraux de mécanique, les propriétés génerales 
des corps, les poids e t  mesures, l'énergie et  le travail, la balance et  la 
détermination du poids spbcifique des corps solides. liquides et gazeux; 
le de11xii:me chapitre est consacrd ailx phenornhes  molc!culaires ; le 
troisième chapitre traite de la chaleur ; le qiiatrikme chapitre parle 
de la lumiére et de l'optique, et  enfin les deux derniers chapitres con- 
t iennent  u n  exposé succinct du magnétisme e t  des lois de l'électricité e t  
de leurs applications pratiques. 

La redaction de chacune des parties est faite avec beaucoup de soin 
et disposée de façon B rendre attrayante la lecture de I'ouvragc pcur 
tous ceux qui n'ont pas pu suivre méthodiquement les cours professés 
dans les diverses Ecoles de  I'rnstitut berlinois. Une table alphabetique 
détaillée termine I'oiivrage! dont  l'exticution matérielle est très 
soignbe. D. SIDERSKY. 

Le vin, le vernionth, Icw apéritif3 et le froid, 38 édi- 
tion par le 1P P. CARLES, lauréat de  l'lnstiliit, chimisle-expert des 
cours el tiibiinaux ;brochure  de 40 pages. Eii teurs : Uordeiiux. V ~ r c t  
et  fils, cours Inlcndance ; Paris. L .  Miilo et  Cie, 12, rile Ilaulefeuille. 

(1 )  R'oiis avons vkrifié cette réaction, et rious avons constaté que l'iodate 
de potasse seul, sans acide phosphorique, donrie, avec l'adrenaline, la colo- 
ration indiquée (l2edaclior~). 
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Prix : 1 f r  . 03 franco poste . - Cette troisiknie édition n'est niitre i ~ i i r  
le rapport  d e m a n d é  l 'auteur par  le bureau du Carigres internatiotiüi 
d u  froid tenu e n  1908 a I1aris . Elle m e t  a u  point  ci: qu,e l 'on sait . 
aujourd'hui d e  l'action heureuse du froid sur  le vin e t  ICS au t res  bois- 
sons f twnenlées  . Elle s'adresse à tous ceux qui récoltent, p reparen t ,  
soignent et v e n d e n t  ces boissons . Le chapitre réservé aux vermouihs e l  
aux  aperitifs at t i rera specialemenl l 'attention des  pharmaciens ; car 
tout  ce qui est écrit s 'applique aussi ailx vins inédicinaux. aux tein- 
tures alcooliques. aux  extrai ts  f luides;  on y trouvera le rnoyen de  
leur d w i n e r  u n e  limpidité s table en tous pays . 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Tableau dem p n i d ~  ntoniiqnem pour aS.9. - La C o m -  
m i s s i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  p o i d s  atori i iques a . d ' a p r è s  les  d e r -  
n i é r e s  dé te r r r i ina t ions  eff 'ectuées e t  cont rô lées .  a r r ê t é  cornnie s u i l  
le t a b l e a u  des p o i d s  a t o m i q u e s  p o u r  2909 . 
Ag Argcnt . . . . . .  107. 88 La Lantane . . . . .  139. 0 
Al Alurriinium . . . .  27. 1 Li L u  . '7.0 
Ar Argon . . . . . .  39. 9 Lu Lutéciuni . . . . .  174. O 
As Arsenic . . . . .  75. 0 Mg Magn6siurn . . . .  24. 32 
A i l  Or . . .  . . .  197. 2 Mn Manganèse . . . .  54.93 
Az Azote . . . . . .  14.01 Mo Molybdhe . . . .  96. 0 
B Bore . . . . . .  11. 0 Na Sodium . . . . .  23. O 
Ba Baryum . . . .  . 197. 37 311 Ninhiiiiri . . . . .  9 3 . 5  
Be BCrylliuni . . . . .  9.  1 Nd Kéodymc . . . . .  144 .  3 
Bi Bismuth . . . . .  208.0 Ne Nhon . . . . . .  90. O 
Hr Brome . . . . . .  79. 92 Ki Nicliel . . . . .  58.68 

. . . . .  C Carbone . . . . .  12. 00 O Oxygene I f i .  U O  

. . . . .  . . . . .  Ca Calcium 40. 09 0 s  Osiiiiiirri j90. 9 
. . . .  . . . . .  Cd Cadmium 112. 40 1' Phosphore 31.  O 

. . . . . .  . . . . . .  C B  C6sium 140. 2.5 Ph Plorrib 207. 1 0  
. . . . .  Cl I r e  . 35. 46 I1d I1ülladiurn 106. 7 

. . . .  . . . . . .  Co Cobalt 58. 97 Pr PrasCodyrne 140. fi 
. . . . . .  . . . . . .  Cr Chroiiie 52. i Pt I'laline 195. 0 

. . . . .  . . . . . .  Cs (hsiiirii 132. 81 Ra l<ndiiim I 6 . i  

. . . . .  . . . . . .  C u  Cuivre 63. 57 Rb Rubidiurri 8.3. 45 
. . . . .  . . . .  Dy Dysprosiuin 162.5 Rh Rtiodiuni i02.  9 

. . . .  . . . . . .  I c i  Erbium 167.4 KU Kutlieniuin 101. 7 
. . . . . .  . . . . .  Eu Europiurii 152.0 S Soufre 32.4 

. . . .  . . . . . .  F Fluor 19. 0 Sb  Antimoine. 1.10. 2 
. . . . .  . . . . .  Gia Galliuni WJ39 SC Scandiun~ 4 4 1  
. . . . .  . . . .  G d  Gadoliniurri 157.3 Se Sélcnium 79. 2 
. . . . .  . . . .  Ge Geririaniuni 72.  5 Si Siliciuni 2 8 3  

. . . .  . . . .  II Ilydrogène 1 .  008 S m  Samarium 150.  4 
. . . . .  . . . . . .  He Heliuni 1. 0 s r  Stroritiuni 87-62 
. .  . . . . .  Hg hlercure 200. 0 Ta Tantale . . .  f 8 ! .  O 
. . . . .  . . . . . .  1 Ir>rie 196.92 Tb Terbium 159. 2 
. . . . .  . . . . .  In Iiirliuiri 114. 8 Tt: Tellure 127.5 
. . . . .  . . . . . .  Ir Iridiuiii 193. 1 Th Thorium 232. 42 

. . . . . .  . . . . .  K I>otaçsiuin 39. 1 Ti Titane 48. 1 . . . . .  . . . . .  Kr Krypton 81. 8 TI Thdlium 204. 0 
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Thullium . . . . . 168,s Y Ystrium . . . . . ,'!j,il 
t:raniurn. . . . , 238,s Pb Yttcrbiuiii (rii!oytL~i.- 
Vanadium . . . . N,2 biurii) . . . . . 178,O 
Tungstkrie . . . . 484.0 Zn Zinc . . . . . 65.37 
Xénon. . . . . . l d 8 , O  Zr zirconLin . . . . 9U,6 

Lc tllplome de chimiste ernpei*t t l c w i t i i t  Ic Sriiaf. - 
Ilans sa seance du 26 octobre 4909, le S i n a t  a été appelé à délibérer 
siir la proposition de loi adoptée par la Chambre des deputCs e l  relalivt: 
a la création d'un diplbrne de  chimiste experl ; sur la demande de  M. le 
ministre de l'Instruction publique, qui a fait reniarquer que l a  redac- 
tion de  la Commission sénatoriale soiilevait de graves difficultés au 
point de  vue de la législation scolaire, relativement k la constitution 
d u  jury devant lequel les candidats devront subir les cpreuves de 
l'examen, la discussion de la proposition a é té  ajournee jusqu'8 ce  que 
la Coiur~iissiori ail eiitrndu les observations d u  rriiriistre c l  se soitrriise 
d'accord .vec lui. 

D E M A N D E S  ET O F F R E S  D'EMPLOIS. 
Nous irilorrnons nos lecteiirs qu'en qualiié dc secrétairegérikrnl du Syn- 

dicat des chiriiistes, nous nous chargeons, loisque les demariiles e l  les 
otl'res le permettent rie procurer des cliiniisks aux industriels qui en oiil 
besoiii el des places aux chimistes qui sont A la recherclic d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolurnenl gra- 
tuites. S'adresser a M .  Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 3°. . . 

Sur la demande de  hI. le secrétaire de l'Association des anciens é l e ~ e s  
de l'Institut de cliirnie appliqu6e, nous informons les industriels qu'ils 
peuvent aussi demander des chirnisks en s'adressant à lui, 3, rue Miclie- 
let, Paris (6).  

L'Association amicale des anciens eleves d e  I'lnslilul national agrono- 
rnique est à m&me chaque année d'olhir à MM. les induslritls, chi- 
mistes, etc., le concours de plusieurs irigknieurs agronorncs. 

l'ribre d'adresser les deniandes au siège social de l'Association. 16. rue 
Claude Bernard, Paris, 5.. 

L'Association des anciens éléves du 1aboratoii.e de chimie analytique de 
L'Université de Genéve nous prie de faire savoir qu'elle peut otrrir dcs 
chirriistes capables e t  expérimentés dans tous les domaines se  alt tachant 
à la chimie. - Adresser les demandes a 1'Ecole de cliirriie. 9. Genkve. 

chimiste dans un laboratoire agrc!é par 1'Rtat pour la ON DEMANDE re . resiion des fraudes sur les matières alimentaires 
et  les produits agricois.  1 Ç'adrcsscr à M. le Dircctcur du laboratoire 
de Rodez (Aveyron). 

connaissant l'italien, très au courant de la fabrication de la CHIMISTE gran, inciustrie ,engrais, coiie, gkiatine, noir dc rafinerie, 
acides tartrique et citrique, ex pl os il's^, demande place l'étrariger. - 
Adresser les offres a M. Uelli Santi, 29, Chemin des Chartreux, a Marseille. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Béducliou de l'azote uitriqiie 
A I'etnt ci'ri~ote nin~i~oailacnI et iiouvecrii pracéilé 

da dosnge des nitrates, 

On a proposé depilis longtemps de déterminer l'azote nitriqiie 
après sa  réduction B l'état d'azote animoniacal, en opérant avec 
le zinc e n  milieu foiternent alcalin. De noinbreux procédés on t  
été indiqués, notamment le procédé Ulsch, qui est encore utilisé 
quelquefois pour doser l'azote nitrique dans les eaux  ; mais en 
agriculture, dans les stations agronomiques, cette méthode n'est 
pas employke, parce qu'elle n'ofïre pas la précision de la méthode 
de réduction par  le chlorure ferrique. (procédé Schlœsing). 

RI. Salle a préconisé ( 2 )  cette méthode par  réduction, qu'il 
croit modifier en ajoutant d u  sulfate ferreux au  zinc, addition 
qui doit, dans son esprit, h;lter la réduction. On notera que le 
sulfate feri.eux seul est  sansaction réductrize sur  les nitrates qui 
l'oxydent simplerneiit ; dans le procédi: de rkduction de  M.  Salle, 
ce sulfate ferreux n'existe plus en milieu alcalin; il se transforme 
en hydrate Seireiix, qiii sera. Iiii-m&me oxydé ; c'est exactemimt 
ce qui  a lieu dans le pro-édé Ulsch, sauf que celui-ci es t  plus 
avantageux, car le fer ajout6 exerce réellement une action réduc- 
trice. II est cependant plus que probable que l'addition de  com- 
posés ferreux ou ferriques est plus nuisible qu'utile a u  procédé, 
a cause de  l'action destructrice qu'exercent les sels de fer s u r  les 
nitrates. 

Ces recherches m'engagent k publier l a  méthode de dosage p a r  
réduction que j'utilise. d'ai eu l'occasion d'étudier autrefois cette 
méthode k l'occasion de  ines études relatives k l'action réductrice 
exercée s u r  les nitrates par  les diastases de réduction, et l'expb-' 
rience m'a montré qu'avec le zinc il est excessivement difficile 
d'obtenir u n e  réduction totale des nitrates e t  que  cette méthode 
ne prélsente pas la sécurité de la méthode de Schlœsing, qui  est 
rapide et exacte. En résumé, l'action réductrice d u  zinc n'est pas  
en elle-méme suffisante, ainsi que le montre facilement le calcul 
thermochimique . 

(1) Voir Annotes de chimie analytique, 190B, p. 375. 

'DECEXBRE 1909. 
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On obtient, au contraire, d'excellents rhul ta ts  en employant, 
corrime agent de réduction, l'aluminium en fines rognures du 
commerce, qui est un  réducteur très puissanl; il decompose déj8 
l'eau $ froid et en l'absence de toute trace d'alcali ; il agit puis- 
samment sur les nitrates, qu'il transforme, premiérement en 
nitr i t~s  et ulterieurement en ammoniaque ; la  réduction est facile 
et totale, surtout en présence d'un catalysuteur comme le mercure. 

Voici comment on opère : on introduit la substance dans 
laquelle on veut déterminer' l'azote nitrique dans le ballon d'un 
appareil de distillation, en ayant soin de munir le bouchon d'un 
tube entonnoir ou d 'untube à brome muni d'une pince ou d'un 
robiiiet; on ajoute 5 h 6 g r .  de fines rognures d'aluminium et 
2ce. d'une solution saturée de bichlorure de mercure, enfin 150 
200cc. d'eau ; on agite, et ,l'on fixe le ballon à l'appareil de distil- 
lation. Unc réiiction très vive se produit I-iicntôt; l'hydrogène se 
dégage en tiboridance; on ajoute alors de la potasse ou de la 
soude par le tube à. entonnoir, et l'on distille en recevant l'am- 
moniaque dans une solution acide titrée; h la  fin de la réaction, 
on ajouta quelquescc. d'une solution d'hypophosphite de sodium 
destinée à d6truire la petite quantité de dérivé ammoniaco-mer- 
curique q u i  aurait pu se former. 

I l  est facile de voir qu'une mol6cule de nitrate donne une mole- 
eule d'ammoniaque et, par suite, sature un  litre de solution acide 
normale, ce qui permet de déterminer a priori le volume et la 
nature de l a  solution acide utiliser pour une prise d'essai de 
poids connu. Si l'on prend I gr.  de nitrate, il faut prendre au 
moins 25 cc. de solution acide normale; si l'on utilise 25cc. de 
solution acide décime, le poids de la prise d'essai ne doit pas 
étre supérieur 1 centigr ; enfin, chaque cc. de solution acide 
normale ou décirne snturSe correspond respectivement à 
O gr.085 ou O gr.0083 de nitrate de sodium, et d'une manière géné- 
rale, à Ogr.054 ou O gr.0054 respectivement d'Az'06. 

Cetle méthode est plus exacte que  celle de  Schlœsing ; la 
grande quantité de chaleur dégagée dans la réaction est une 
garantie qu'elle est complète; la facilité de sa mise en œuvre, 
grâce au  catalgsateur mercure, la simplicité de la distillation de 
Ihnmoniaque seront certainement trés apprécikes; elle donne 
d,'exi;ellents rksultats avec les terres; elle est applicable en série, 
comrnc un simple dosage d'ammoniaque ( 2 ) .  

( l )  Le dosage des nitrates par réduction au rnuyen de l'aluminium en 
milieu alcalin a été indiqué depuis longtemps. Cette methode a &té prb- 
eonisee par MM. Wanklyn ,et Chaprnann pour le dosage des nïtrates dans 
les eaur,  travail que j'ai signal8 en 1881 (voir Moniteur scientifique, 1881, 
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Lem combinaiaoas phorsphorées du vin, 

Par M. le Dr P. CARLBS. 

II y a bien des années que la présence des phosphates dans le 
vin a été signalée. C'est naturel, puisqu'il y a dans tous les fruits 
des phosphates; dont la plupart sont physiologiquement des 
réserves d'aliments pour l'embryon des graines, et, h ce titre, les 
phosphates doivent SC trouver dans le raisin ct le vin. Mais ce qui 
est plus récent et plus subtil aussi, c'est la mise en relief de l'es- 
pèce précise de ces combinaisons phosphatées et de leur propor- 
tion dans les vins. 

Weirich et Ortlieb ont prétendu, en 1905, que ces cornbinai- 
sons existaient en partie dans le vin à l'état de lécithine (i), 
Funaro e t  Barboni (de Livourne) ont émis des avis analogues. 
Ils prktendent avoir retiré d'une vingtaine de vins divers de 
189 à 503 milligr. de lécithine par litre. Ils ajoutent que les 
vins blancs en renferment moins que les vins rouges et que les 
types à .haut degré en ont plus que les autres. 

A ce sujet, Weirich blâme la pasteurisation en œnologie, parce 
qu'elle porte les vins k une température supérieure B 50" limite 
au-dessus de laquelle, dit-il, la lécithine est décorriposée. . 

Paturel, en France, a repris quelques mois après les mêmes 
essais et a ajout6 que, sur les 10 p .  100 d'acide phosphorique 
organique. il ne s'en trouve que 4 p. 200 soiis forme de Iécithine. 
Qu'il existe dans le vin des combinaisons organiques de l'acide 
phosphorique, il n'y a pas lieu de s'en étonner, puisque, dans 
le rEgne végétal, on en trouve dans une foule de graines (3,  
daus les bourgeoris, les levures, les champignons. Dans un 
moment. du reste, nous allons en fournir nous-méme des preuves 
nettes et nombreuses, mais il nous paraît téméraire d'affirmer 
que ces combinaisons sont de la lécithine. 

En opérant, en effet, sur 500 cc. de vin, les auteurs précités 
les ont fait évaporer d'abord en consistance sirupeuse, puis ils 
ont mêlé l'extrait avec d u  sable; ils ont desséché et enfin Bpuise 

p. 24). L'originalité d u  pmc6dé décrit par  M .  Pozzi-Escot consiste dans 
l'addition d'un sel mercurique destiné A favoriser l a  réaction. X. R. 

(1). La lécithine est une combinaison organique de l'acide phosphorique, 
dans laquelle cet acide se trouva dissimule aux réactifs chimiques. La 
physiologie médicale la  considdre comme un des agents les plus capables 
d'aiiprrienter les funciions vitales. 

(2) L'huile de fenugrec. notamment. en renferme 0.266 p. 100. Ce résultat 
n'est peut.Qlre pas &ranger aux facultds d'engraissement de cette graine, 
ainsi qu'h ses proprietes aphrodisiaques vis-à-vis d e  certains animaux 
domestiques (Journ. pharn. et chiva.) 1886, XIV, p. W). 
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par  l'alcool absolu. Dans toutes ces manœuvres, on  n'a jamais 
dépassé 12 tèmpér.&ré de  50". Le produit dissous par  l'alcool, 
calcin6 avec du nitre, ayant  fourni: di l'acide phosphorique mi- 
néral, - o n  a conclu k la présence dg la lécithine,, parce que les 
~;lycérophosphates sont insolubles dans I'alcool. 

Cette insolubilit6 est, en effet, indéniable -iorsquJil s'agit de 
~lyct!ropliosphates hieri neutres ; niais a-t-on sone;é que  tout 
glyc6rophosphate né  dans un 'vin, liquide toujours acide (1); est 
fatalemerit acide lui-mtlme, et que,  d a n s  ces conditions, ce qui se 
dissout ?tins l'alcool p u r  pourrait El.re, non di: la 18cit,liine, mais 
un  glycérophosptiate ac ide?  Voici,  au surplus,  l'exp6rignce que 
nous avons  faite dans cet  ordre d'idkes I nous avons pris- d u  
glycérophosphate nèiilre d e  chaux d 'un côtb, du  glycérophos- 
btiate rieiitrede potasse, d'autre part ; après-les avoir dissous ou 
dilués dans l'eau distillée. nous avons enlevé a u  premier la moi- 
tié de sa  chaux par  l'acide oxalique, et au second la moitié de sa 
potasse par  l'acide tartrique (2) .  11 est 6vident que les deux sels 
étaient ainsi transformés en glycérophosphates acides. Les deux 
solutions ont kt/: évaporées jiisqu'en consistance siriipeuse, et, il 
ce.terme,  nél langées avec di1 sahle. Après d~ssiccat ion absolue, 
aisée avec le sel de chaux,  Ir& longue avec l'autre, cliaque sable 
a kt6 traité trois fois p a r  l'alcool ab soli^ chaud,  e t  l'on a filtré ; 
par évaporation, il est resté un  faible r6sidu gommeux, qu'on a 
calcina nver, dii nitrate (le potasse et repris par l'eau nzotique. 
Ces derniers liquides, mBlangbs avec du  citrate de rnagnkie et de 
l,'arnmoniaque, ont fourni tqus deux, lentement, du 
aiiirnoriiüco-ii~agnésien. 

Ce i&ultitt prouve que les glycérophospliates acides se condiii- 
sent vis-à-vis de  l'alcool absolu et de 1ü calcination avec le nitre 
comme le feraient les li:cithiries. 

Cette expkrience nous paraît  infirmer In présence des lécithines 
dans le vin. Elle nous semble d e  nature à contrarier aussi-divers 
auteurs  qui ont  appelé lécithine toute substance orsanique solu- 
ble dans  I'alcool fort, capable de  fournir de  l'acide phosphorique 
minéral après  calcination et oxydation. 

Lii;citl&r et pastrurisiition, - Quant 2 l 'affirmation que la pas- 
tr,u;,isntion dktruit la I k i t h i n e  du vit1 parce qiiecelle-ci est d k o m -  
pusalile aii4essiis de 50" et que, polir ce motif ,  u n  vin pilsteu- 

( 1 )  L'acidilé iiiuyeiiiiti tl'ur~ vin est dc C gr. par  litre expriii iée en SWH?. 
' (21 Voir ptiur ce l a  les moyens de  préparation 'que nous avons donnes. 

pour la prbparation des glyc:drgpho~phates acides niédiciniiux. (Journ. 
pharm. et ch im. ,  1899, p.. 307, et  Répertoire de pharmacie, 1899,. 4: fg). 
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risé n'est plus du vin, il nous semble que ce sont des d6diictions 
au moins risquées. 

Si l'on consulte les maîtres modernes, on les trouve beaucoup 
moins aflirmatifs au point de vue de la fragilité de la lécithine 
vis-&-vis de la chaleur. JI. Chassevant, agrégé de la Faculté de 
médecine de I'aris, n'en dit mot dans son Précis de chimie physio- 
loyique ( i ) ,  et les suppléments du Dictionnaire de Wurtz pas davan- 
tage. 

Le professeur A .  Gauticr écrit (Chinz. biol., t .  11, p. 3.77) : 
u -4 l'état libre, c'est une substance qu i  s'altère rapidement et sur- 
t ~ u t  si on la chauffe # ; et ( i d . ,  t. III, p. 342)  : (( Lalécithine bru- 
cr nit vers 70" et commence B se décomposer. L'eau la gonfle en 
I une espèce d'empois, puis l'acidifie lentement. Mais on peut 
a faire bouillir pendant quelque temps cette solution sans l'alté- 
a rer sensiblement 1 1 .  

Au surplus, pour la préparer, Goblcy, qui l'a découverte en 
France, traitait le jaune d ' c d  par l'alcool bouillarit, et l'extrait 
huileux alcoolique où elle passait pouvait résister à i 2  heures 
d'ébullition dans l'eau ; mais IICl faible la décomposait (2). 

De ccs faits i l  résulte : 1' que, s'il y a des combinaisons orga- 
niques phosphorées dans les vins, il y a plus de chance que ce 
soient des glyc6rophosphates acides (3) que des lécithines ; 2" que, 
si, dans le noinbre de ces combinaisons organiques, s e  trouvent 
des lécithines, ou n'est pas autorisé A dire que la chaleur de la 
pasteurisation les décompose, même partiellement. 

En tout état de cause, il nous a paru intéressant de voir quelle 
est, dans la Gironde surtout, la dose hat)ituelle d'acide phospho- 
rique conleriue dans lesvins, soit sous forme minérale, soit sous 
forme organique. 

Voici cornment nous avons opéré : 
1' Pour avoir l'acide phosphorique m i n h l  seul, on a ajout6 

à 50cc. de vin 10 cc. de liqueur citro-magnésienne de Joulie, puis 
12 à i h c .  d'ammoniaque; au bout de 24 heures, on a filti.6, 
lavé le rCsir31i avec l'eau amriinniacale, puis avec l'alcool il 50" 
ammoniacal, et enfin on a dos6 l'acide phosphorique avec l'urane 
par la méthode des volumes % l'ordinaire. 
Au point de vue physiologique, d'ailleurs, ces faits ont moins 

d'importance qu'on ne le suppose, parce que, si la lécithine fait 

1 

( 1 )  Félix A l m r i ,  editeur, I90.5. 
(3) Uictfonnaire Wurtz, p. 212 ; LBcithine. 
(3) On voudra bien ne pas oublier que la glycerine e,st vn Qlernent cons- 

tituant de toutes les liqueurs fermentBcs. 
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partie du groupe ct si ellc est atteinte dans sn constitution, c'ost 
pour se transformer e n  d'autres coniposés organiques voisios. 

Pour dwser r a d e  phosphorique total, c'est-&-dire rnin6mI 
etw-ganique B {a bis, 50cc  dii méme vin ont  tité vers& dans une 
cspsulec<e platine avec I gr. 50 rk hica~hona te  de souilcet O çr.50 
d'azotate de p o t a w  ; en prksence de ces sels, l 'extrait ohtenn, 
&ucernerrtrhaufE 2 feii nu, s e  hourccouffle et  se consume lente- 
ment; on dirait  un  serpent  de l%arnon ; l o r q u c ,  en chnuffant 
au ,rou.;e, la rnvjeiire par t i e  di1 eharbon n disparu,  on arrose le  
résidu avec quel~plies p. d ' r \ ~ O ' l I  n u  t i i x i h e ,  et l'on calcine de 
nouveau ;enfin o s  rediwout &l:m l'eau chloi41iyrlrir~ue nu diaihme, 
etT'onpr6cipite î'aoitle ptiosphoriqiw, qu'on tloseii l'urtlne comme 
p9as hflut . 

E n  d2fnlrluant le preiiiier nouilrr: du  secorid, on a ,  par  diR& 
rence, I ' w A e  p!msphoriqzre u ~ y l t î i q u e .  

Voici des résultats a insi  obtenus : 

Acide phosphorique dans les vin; girondins, 
ITins ro7cg~s (1) 

Niuoc. 
Trihl 3linernl Organique 
- - - 

. . . . .  Margaux 6. V. O ,380 O O 020 
- C.  . . . . . .  O 285 o rs0 o.no:; 

. . . . . .  'P. O 331) 0.290 O.Olt0 
Pauillac M. R. . . . . .  0 .  410 0 3%) Il -020 

- 1.. . . . . . .  0.3!)0 0.380 O O10 
- M. A. . . . . .  O . R I O  0.300 O 010 
- M. . . . . - .  0 350 0 320 O .  030 

Roiirgeois S. . . . . . .  O 235 O 230 O 005 
. . . .  Pxint-EstFpfie L .  0.320 O .  300 0 .O90 

Aloulis bourgeois. . . . .  0.250 O 200 0 OrJO 
. . . . . .  .I/oycntie 0.31:i 0 .  0 021 

LIROI.RX.LIS 
. . . . . . .  c h .  L. 1". o . 4 - i ~  0 . m  n.020 

4'. . . . . . . . . .  0.310 . 0 270 O 0.49 
HOLI rgeois . . . . . . .  0.380 0. il40 0. 0.40 

Moyet~tae . . . . . .  0.37ti 0 . 3 6 3  O 033 
ULIYAIS 

Bourgeois >\. . . . . . .  O .  280 0.230 0 .O30 
Bourgeois U .  . . . . . .  0.950 0.210 0.080 

GRAYEG 
L b g a n  Il. B. . . . . .  0.483 0.630 0.030 
- 1 I . G . .  . . . .  O.:I:iO 0.310 0.0i0 
- C. . . . . . .  n . m  n.sm n.oco 

GraLgnan L. . . . . .  0.4J.) 0.3!10 0.010 
Mwyerme. . . . . .  , 0.415 O 373 0.010 

( i )  La ~~~~~~~t do  ces vins s ~ n t  ilcs vins de 1908. 
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VIS BLASC SEC commun 

. .  pris dans le commerce. 0.155 0.150 

RELEVI? DES MOYENNES.  

Médoc . . . . . . . .  0.345 0 . 3 4  
Libournais . . . . . . .  0.376 0.343 
Blayais . . . . . . . .  0.265 0.420 
Graves . . . . . . . .  0.415 0.375 
Palus. . . . . . . . .  0.170 0.428 

Sauternais . . . . . . .  0.51 7 0.481 
Sainte-Croix-du-Mont . . .  0.377 0.330 
Graves . . . . . . . .  0.217 0.195 

CONCLUSIO?~~ .  - i 0  La gknéralité des vins renferment à la fois 
de  l'acide phosphorique minéral et organique. 

30 11 est plus que douteux que ce dernier y exisk,  comme on 
l'a dit, sous la forme de lki thine.  Il est trEs prol-,al~le, au con- 
traire, qu'il s'y trouve Ü l'état de glycérophosphate. acide de 
potasse ou de chaux, ainsi que nos expériences I'ctablissent. 

3" Dans les vins girondins, la combinaison organique phos- 
phorée, dosée sous la forme d'acide phosphorique, constitue le 
dixiéme environ de l'acide phosphorique total, ou le cinquiéme 
environ si le dosage est fait ;Z l'état de glycérophosphates 
salins. 

4 O  Dans les vins rouges, In dose d'acide minéral est variable 
selon les régions : elle va de 0,590 il 0,235 par litre, et celle de 
l'acide phosphorique organique de 0,130 à 0,005. 

5 0  Dans les vins blancs,!es doses d'acide iiiinérnl oscillent de 
0,600 à 0,290, et celles de l'acide organique de O , O 3  k 0,000. 

6 0  Les maxima d'acide rriinérnl se trouvent dans Ics vins 
rouges palus et dans les viris blancs Sauternes, tandis que les 
maxima d'acide organique reparaissent dans les rouges palus. 

Tous ces résultats doivent étre pris en sérieuse considération 
lorsqii'on envisape les divers éléments nutritifs des vins giron- 
dins et méme certains cbtés de leur action physiologique, si 
hautenient appréciée k ~ 8 t é  de celle des viris de tout pays. 
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Dostage de l'azote total dans l'urine, 

Par M. HUGUET. 

On a déjà propos8 bien des procérlés pour le dosage de l'azote 
total des iirines, et cela dans le but d'abréger la durée de l'opé- 
ratiou. Dans les riornhreuses recherches que j'ai entreprises, j'ai 
fait varier les conditions de mes expériences, et. je suis parvenu à 
proposer le procédb suivant, qui  donne des résultats semblsbles 
a u  procédé classique. 

On emploie les réactifs suivants : 
1 0  Acide sulfurique pur  ; 
20 Solution de  persulfate de sodiurii k 20 gr. pour 100 cc. ; 
30 Solution de soude caustique à l'alcool (1) = 30 H" ; (la les- 

sive de souda du commerce contient de l'ammoniaque) ; 
$0 Solution de phtaléine du phénol. 
Les appareils suivants sont nécessaires : 
10 Pipette de  5 cc. ; 
20 Natras de 300 cc. ; 
3" Tube à brome& pointe effiICc et. recoiirl)Pe. 
Mode ope'rntoire. - 1):ins le niatras dc 500 cc., on introduit 

5 cc. d'acide sulfurique pu r ;  on place le rnntrns inclin6 sur une 
tûle perforée; on chauffe jusqu'à ce que l'acide sdfurique com- 
mence B émettre des vapeurs ; on fait alors arriver, goutte b 
goutte, dans le matras le inelange de : 

Urine. . . . . . . . . . 10 cc. 
Solution de persulfate . . . . . ' 23 - 

Lorsque le liqiiicle a fini de s'écouler, on continue de chauffer 
jusqu'h ce que le mélange, qui a noirci, soit devenu cornpléte- 
ment incolore; on arréte le feu, et  l'on ajoute 10 cc. d'eau distillEe 
et 2 gouttes de phénolphtaléine ; on neutralise avec précaution 
avec la solution de  soude ; on dilue la liqueur, de manière & 
obtenir un volume de 100 cc. 

Ce liquide représente l'urine diluée a u  dixiéme ; on l'emploie 
pour faire un  dosage de 1'urF.e nu moyen de l'hYpobrornite de 
soude. 

Par M. le Dr HLIBERT. de  Béziers. 

Beaucoup de  cl1irriist.e~ 0111 eu l'occasion de constater la dispa- 
rition de l'acide sulfureux en exku tan t  son dosage peu de  temps 
après son addition u n v i n  ou b un moiit. 3I.JIartinand attribue 
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c e  diifici 1 à une oxÿtlntion ; nous pensons que cetteraison n'est pas .  
l a  vraie, cttr nom avone  totrjoiirs tWov$: u n e  teneur  en sulfates- 
presque seiribl:ible, avant  eh a prés addition d'acide sulfureux ; 
lorsqu'il g avai t  une Iégeie diff6rencc:, elle ne  c o r r e s p n d a i t  pas 
à la diminution observée.+ 

Il'est. di] reste p i  probnhlt: que l'hsjdiition s'effectue aussi 
raGdemerit. n o u s  pensons plutôt qu'iI q n combinaison avec un> 
o u    lu sieurs corps ii fonction aldéhydique, cetie cornhinaison s e  
produisant plus hci lement  que I'oxydation. On peut se rendrec 
compte du  phénolnéne en aioutant, par exemple, ilne petite 
quaritité d'uroiropini: (hexarriéthylène-tEtriirriine) & un moût 
limpide, mais sulfité. Le dosage d e  l'acide sulfureux total est  
diminué instantnn6rrienl. La cornhinaison formée n'est pis 
dëdôuhlilc g a r  le traitement alcaIin. 

BtVEE DES PUBLICATIONS FRAIÇAISES 

M o r i u g c  dre i r i t r a t e n  d m i n  Ica emnx cliloriu-bcs par 
lar(.ncCirii iotl if ié  da. Graiiclwnl et LnJoux.  - L. l'"\IKYt 
(Blrlletin des sciences pharrnncolo~qigites d'octobre 1909, II 5 % ) .  - 
3IXI: l'errier et Fürcy ont publié d a n s  ce recueil ( l ]  des tables dè- 
correction a appliquer lorsqu'on dose les nitrates par Ic pro&dB 
d e  iî1.\1. Grandval et 1,;ijoiix d a n s  les eaux  chxgées  d e  chlév- 
r u r e s .  31. i?;ircy fait  reniarquer qu'on peut éviter l'emploi de ces. 
tables et  o b t e ~ t r  des  résultats exac t s  e n  modifiant le rkaclif de 
Mi. Gi-andval e t  Lajouri ; B un volume d'acide s u l f o p h h i q u c  
(cJ04fl' 37 pnrîiea d! phénol 3 parties), on njnutb f voltirne et demi 
dflIC1 u t  1 volume e t  derni d'eau ; uu chaufle wu b ~ i n ~ r i i w i e  pene 
dant 412 heuiie..Om ophm le dositge cornme su i t :  le  d s i d u  d'&va+- 
~ o m t i o n  des.nitr&es i d o s e r  est  arrosé, d o  i cc.. de  r6actif et  part& 
au bain-marie penrlank 1/(L d'heure; on termine comme dans l a  
niétliotle de MM. Grandval et Lajriux, e n  alcalinisant les liqpeiars 
Bar  l'aiiimoniaqiie et Rratiquünbl'essai colorimdtrique, 

- 

Dans les expériences qu'a faites RI. Farcy, il a constaté qu'on 
peut ,  dans u n e  eau contenant 50 centigr. d e  chlorure de sodium3 
p a r  litre, obtenir, 5 l'aide d u  réactif ci-dessus, des résultats dans 
lesquels le r :~ppor t  entre le nitrate réel e t  le nitrate apparent est 
d e  1,03. Avee une eau conttmant 5 gr.  de chlorure d e  sodium p a r  
litre,  le rapport était  drj 2 3 .  

On peut donc, pour  doser les nitrates dans  des eaux renfer- 
mant des chlorures, soit opérer avcc 10 rkactif da AIM. GrandniaC 

( L )  Annales de chimie analytique, 1909, p. 213. 
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&'Lajoux modifid oorn-rrie il A rJt6 dit ci-dessiis, ooit se  servir des 
&tobleo de correction intliquées dans ce recueil. 

Si l'eau rcuferme des hronlures ou ~ P S  io~ lures  011 des nitrites, 
de wknctif modifié est inférieur A celui de 1131. Grandval e t  
L a j o u ~ .  

U m s  l'itriick puldié dans ce Recueil (1909, p. 2131, 3111. lJer- 
r ier  et i%xrcyavaiciit pensé qu 'onpuuvai t  ~ x p l i q u e r  de 1:~ riinriiCre 
suivante la d6color;rtioû qu'on Observe : l'acide suffurique décom- 
pose les chlorurori; i l  se produit IfCl, qiii agi t  su r  les phénols e n  
formant  des dkrivés dhlorks nc se coloriint. qut :  peu ou pas d u  
Lout par  I'arrinioni:~quc. 

Au,jourd'hni M. Fnrçv a reconnu qiie In décoloi-atiori est due  il 
la forinütioii d'eau regale et à. u n  cntrnînenient riiéc:inique 
d'acide nitriqiie, uimi que  l'ont i:t.nt,li J f M .  Imrihard et Laf- 
fore ( 2 ) .  Les essais peisorinels aiirquels il s'est livré lui ont per- 
mis de wns ta te r  l 'emctitude des faits avancés :L CP siijet I )a rces  
experimerrtatours. 

Z'nrddaii l n n n  f c c ~  iiiotilardes de t d ~ i e .  - M. K.  COL- 
LIN jdlinczles des ft~l.sifictiiion.s de niai 1909). - JI. Colliri a exn- 
miné  des 6charitillons de  graines de inout.nrde üutlieritiques d e  
diverscs provenances (moutardes d'Alsace, d e  Sicile, de 1101- 
lande, tie lliissie, de i3ombn.y e t  de Bourgogne) et des C.,chantiI- 
loris de  rrioutnrde de tiible représentant les diverses marques 
caninierciales. 

Graines de mautnrde. - Ile cliacun des échantillons de p i n e s  
q ~ i ' i l  avai t  en sa possession, 11. Collin a. prklev6 iine centaine de 
,p ines ,  qu'il a fait  inncCrer pendant quelques jours dans d u  
vinaigre fort.  E n  h a s a n t  sur  une laiiie de verre les graines 
rûmollicç, il n sFpai>é Ic t(:giinicnt de l'üinûndc ; i l  a pu ainsi dis- 
t ingi iw celles dont  I'nrnaritle k t i i i t  rriûi-e et jiiuridtrc e t  celles qui  
.étaient encore vertes, pa r  conséqiient irico~iipléterrient niûres. 
Les téguments ont 6th plongés dans une solution iorlo-ioduree h 
2 p.  100, qui a coloré en 1)leii les grains d';iinidon. 

A l .  Collin a ainsi con3tth> que, le plus souvent, l e  légonient 
d e s  graines niiîres P h i t  e x e ~ n p t  d'niiiiilon ULI n'en renl'ermait 
qu'une quaritité ni:~lige:rble ; dans quelques graines, les g a i n s  
d'amidon étaient un p c ~ i  plus nonibreux, tantùt isol&, tantfit 

~ - 

.agglomérés en certains points ; dans les tPgurncnts qui recou- 
vraient des ninni-ides vertiiltres, la prnpr t io r i  rl'iiiiiidon citait pli16 
sensible, mais pas au  point de coininunirquer ;2 ces tkgiinîents, 
plon@ tlans 1 i i  solution iodée, une teinte sonsiidement diIrCrente 

.de celle que po,-skiaient les enveloppes exemptes d'arnirlon. 11 
d'y n eu muriific;ilinn de  teinte qiic p u 1 .  q u e l q ~ ~ e s  tégurrients 
,provenant d e  grriiries de IIolfi~nde eiicore I&$rcnient vertes, q u i  

(1) Bulletin de la Socikte chimipue, 1009, p .  321. 
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contenaient une proportion assez considérable d'amidon ; cette 
enveloppe avait pris une teinte g i sa t r e  au contact de la solution 
iodée. 
' 

Dans un lot de graines de la m6me esp8ce, M .  Collin a trouvé 
des téguments ne renfermant qu'une proportion insignifiante 
d'amidon, tandis que des plages très.6troites d'un même tégu- 
ment étaient gorgées d'une multitude de granules très petits. 

Les grains d'amidon de inoutarde ont des dimensions très 
variables ; les plus petits ont un diamètre de 1,s 2 p, les plus 
gros 20 p, les moyens de 8 10 ,u ; leur contour est net, générale- 
ment ovale ou arrondi, parfois irrégulier, mais exceptionnel- 
lenient polyédrique. Ils sont localisés non pas dans les cellules 
de l'assise scléreuse, mais dans l'assise de cellules géantes qui 
sépare l'enveloppe scléreuse de l'enveloppe externe ou mucila- 
gineuse. 

1)nns aucune des préparations qu'il a faites, M .  Collin n'a ren- 
contré une seule fois le fait signalé par M. Grélot (1)  que, (( dans 
(( les graines de moutarde immergées clans l'acide acétique A 
« 5 p. 100 pendant quelques jours, la plupart des.cellules de 
u l'enveloppe scléreuse laisse,nt parfois apercevoir, ou milieu de  
u leur cavit6, un grain d'amidon nettement coloré en bleu par 
c l'iode a .  IAa présence d'un grain d'amidon dans la cavité de 
chacune des nombreuses cellules scléreuses de l'enveloppe don- 
nerait i la prtjiparation une teinte grise appréciahle h l'mil nu. 

Les amandes ont kt6 examinées skparément, aprits trituration 
dans un mortier avec un peu de vinaigre et en présence de la 
solution iodée. Dans les amas de matières albuinirioïdes qui 
remplissaient les cellules des cotylédons, RI. Collin a observd 
aussi des grairis d'amidon otrrant exactement les mêmes carac- 
tères que ceux du téguirient. Ces grains sont toutefois moins 
abondants et plus petits ; ils sont ghéra lement  isolés, rarement 
réunis en groupes, où ils affectent les inémes dimensions. Les 
amandes ~erd , ï t res  en contiennent un  pcu plus que les amandes 
mbres. M .  Collin n'a observé aucune différence entre la pâte 
d'amandes inimerg6es dans l'eau et la piite d'amandes plongées 
dans le vinaigre. 

Dans aucune de ses préparations M .  Collin n'a retrouvé I'ami- 
don régénhré signal6 par DI. Grélot. 

:Woutnrdes de tuble. - Ilans les échantillons de moutarde de 
table qu'il a examinés, AI. Collin a constamment trouvé les grains 
d'amidon de In moutarde, mais dans des proportions qui, rnêrne 
pour les plus riches en principe amylacé, excluent toute iriterven- 
tion frauduleuse. Lorsque les graines ont été sélectionn6es, la 
proportion d'amidon est réduite A son minimum et tellement peu 
appréciable qu'on n'en trouve pas dans toutes les préparations. 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1908, p. 275. 
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Dans d'autres kchantillons, prPparés avec des graines non hlu- 
tées. d:ms lesquels les téguiiierits avaient  été rep;~ssés  plusieurs 
fois sous la meule et finement broySs, A I .  Collin a retrouvé u n e  
plus forte proportion d'amidon. 

A p r k  avoir pris des moutardes d e  t;lhle i peu prbs exemptes 
rl'arriidori et les avoir ~ddi l ionriées  de  propurtioris difrkrentes 
d'amidon, 31. Collin peut estimer que, dans Ics mouîardcs les 
plus  riches e n  amidon, I;I proportion est :lu mnxiinum de  
i p .  1000. 

M. Giélot a avancé que la présence d'un amidon en quelque 
sorte régtinérrl: dans In rnuutai.de peut, dans certairis cas, com- 
muniquer  ii des moutardes de  table une nppnrcncc perniettnnt de 
croire à une addition frauduleuse d'arnidon M. Collin a observe 
des diffërences iissez sensihles, mais ne p o u m n t  &tre attri- 
buées qu'itux soins et à l 'habileté iipporttk dans l'éniulsion 
de  lit nintii:re grasse, h la présence ou h I'ahsence et  au  degré 
(le tenuit6 des t6gurrients e t  du  curcuma qu'on fait intervenir en 
faible proportion dans la pr6p;trat.ion de  certaines moiitnrdes; 
daris tous ces produits,  il lui a 15115 iiripossil)le d'en trouver un  
seul pr6sent:int les caractéres d'une moutarde additionnée de 
1 p.  100 d'arnidon. 

b:ri insistant s u r  In prdsence fréquente de  l'amidon d;ins les 
rrioutardes de table, M. Grélot a Sté hien inspiré;  il a ainsi é\-eill6 
l'attention des experts. 

Ln recherche de l'amidon d a n s  les moutardes de table ne  peut 
&tre faite qu'au moyen (lu microscope; toutefois les commer- 
çan ts  peuvent. pa r  un  procédé trés simple, se rendre compte de 
la qualité e t  de  la pureté d'une moutarde quelconque : on délaie 
la moutarde B essayer, et l'on en prPl6ve ensuite plusieurs échan- 
tillons d e  la grosseur d'un grain de millet; on étend chacun de 
ces Echantillons sur  une lame d e  v e r r e ;  on verse s u r  In lame 
une ou deux gouttes de  solution ioda-iodurée 2,s p .  200, sans  
délayer ; on recouvre avec une lamelle d e  verre mince ; on ècrnse ; 
chaque  masse est blanchi tre  a u  centre et limitée par  u n  cercle 
jauniitre si la moutarde n'a pas et6 additionnée d'amidon. Lors- 
q u e  In moutarde a été additionnée d e  i p. 400 seulement d'arni- 
don de riz, le contour des niasses écrasées s u r  les masses d e  verre 
e s t  grisbtre, e t  cette teinte est plus accusée si la proportion 
d'iimiclon est plus considkrable. 

Heelicralic tlu lait tlc vacl~c dann le lait d'ânerinc. 
-M.  GIlIMUERT ((hmmiinication faite h la Socikté de  pharrna- 
rie d e  Paris  dans sa séance du  25 juillet 1909). - L'addition du 
lai t  d c  vache a u  lait d' inesse est  assez difficile à. déceler p a r  les 
procëdés ordinaires d'analyse, sur tout  s i  1s proportion de lait de . - 

vache n'est pas  considérable. 
On sait  que le lait d'ânesse diffère d u  lait de vache p a r  sa  
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teneur  en niatitre p a s s e  ( 5  IS gr. p w  litre, randis que le lait. 
de  vrtclie en contient en iiroyr~iina 40 gr.) ; par- conlrc, le lnitj 
tl'driessc? est plus riche en Iiic:tow (64 y.>. l e i a i t  de v;tctie n'um 
i.eiilcrrnnrit que 50 gr .  eii iiiiiyenne. ID'aiitre par t ,  la caséine n'est, 
pas de i u h e  naturc. 

Si le I'i~niitleiir additionne 16. I~iit d ' ânr , s s~  dc lait  de viiche 
écrtiiiP, OU ~iièiiie (1Phar~~i~ssh di: son 1~eur.i.e piir ceriti,ifugiilion, 
la falsificntion devient assez diflii:ileinent d4crl:ihle d'iine ni t i r i ih-  
certaine. 

On peiit, nénniiioins reconnaître la pi.6wmx 1111 lait de viiche 
dans le Iiiit d 'ùnwie  en iiielt;irit B protit c e t k  ptirticularitk que 
le lait d'anesse, eonrrne le lait i!c feriiiiie, ne renferme pas dl;inner- 
oxydase ; on sait qu'cn ?jouLant ;tu lnit de vache de l ' e ~ u  @a- 
c o l k  B i. p. 100 et quelqiies g n u t t c ~  d'eau nxy$ni:e, on olitient 
une coloration rouge due k la foniiation de tétrngnïacoquinone. 
Cette rthctiori, ntLribu6e %.la pi'6sence diins le lait de  vache d 'un 
ferment oxydant iiitiirect o u  ai t i~eroxylase.  bit lotirlemcnt défaut 
clans le lait de femme et clans le lait ci'i'inesse. 

Si l'on veut recheiychen la prCsenec du  lait de  vache dans le 
lait d'!messe, on preritl. donc 10 cc. de 1i~il. qu'on :tdtlitionne- 
de 5 cc. d'une solution de gaïacol il I 1). 100, puis, 3ans mt lnn-~  
yer, de 10  outte tes d'eau nxggi:nke ; s i  le  1:iit d'ânesse est pur ,  i l  
ne se  produit aucune coloration. Une coltrriltion m u g e  W. produifi 
s'il y a addition de lait de vachc,, et la r h c t i o n  est e w o r c  stnsihlc 
nvrx un  lait Ciinesse ne ranferrniint, que 5 p. 200 de lait (le vache 

Cetle réaction perd sn val(:ui: si le lrtit d e  vad ie  njoutt au lait 
rl'iinesse rt C t i  ehaull'A v ~ r s . i W .  

Quoi qu'il cn soit, ct:tki i'c'wtion doiti ttre tentc:e chtique fois 
qu 'o r~  a h essayer u n  lait. d ' t inewe; si elle e.tC pmilive, elle per- 
iiiet de coiiclure b uiie ;idilétioii d(. 1:iil de v:tr:lie : si elle est nena+ 
tive, elle doit ? tw cotriplétGe ~ ; I ~ L I I ~  dosa"# elw h e i w e  e t  (lu 
tose ; on peut tenir cciirirne sn~pec: t  tout. lait d'niicsse renfermant. 
plus de 12 sr. (le 1)eurie e t  nioins de. 6 0  yr. de lactose p a r  litre. 

A propos du   dosa,^ dm l;ictu$t-, M. Grimlic:iT rappelle que le- 
lait d'ùnesse, coiilme le laif de fr:mme, wnfwirie une sub-tance 
azotée, dmlrogyre, e~.c~ie.iridkferrnanée, dont on ne peuh se tlélkw- 
rasser piir 11.~5 irit2tlides usueitr,n de drifiication (rkâctif acétopi- 
crique, réactif iiiercurique de Fatein et Dnfaii). I V  qui rend impos- 
sible le dosage pol;ii.iiiic~triqii~ du 1;11:tow . »ri r . 4  ol~liyi. [le- 
remnirir a11 d o s i ~ s e  11ar l i i  l i ~ p ~ ~ ~ i r  c ~ ~ p r o - ~ ~ ~ ~ t i ~ . ~ i ~ ~ i ~ r ~ .  
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û3nldiilitt d e  I'or m6terkliqnc dlaua liacide r?li lo~- 
Lytlm-icpe rcn pr6sciiae d c  i i i inLii t imai  oi~glMilqnes. - 
K. .AWElitilEN (AplhlLar Zritziq, 1!j09, p. IU). - U'apds 
il'outeur, I'or n~&~l l ique ,  finement divisé, peut se  dissoudre dans 
'l'acide c h l o r h y d r i ~ u e ,  B froid, plue rapidement à chaud, e n  pré- 
dacnce dc substsnces orgmiques,  tellrs que alcool m é t h y l i ~ u e ,  
-dcool arnglique, ctilorokrnie, a lmol  étliyliq~te. rhlnral  hydrate, 
phénol ,  saccharose, glycir ine,  formol. 

Desngc tlu oltrnl dani* I'caqciicc iIc clfi-on.-KREN 
h?ETT {Tlw A n d y ~ t ,  2909, p .  1 4 ) .  - 20 cc. fossenee  d e  citron 

-sont addi1ionné.s de 21) cc. d'one solution KI2  Ue chiorhydrate  
.d'hydroxylümine dans I'alcuûl i1 'SUo, r le  8 e c .  de.sdut ion n w -  
male de potas4e alcoolique e t  tle 2Oçc. d'alcool fo t t ,  puis intro- 
duits daris un b;illori surniunté d'un r6frigérant à~-eflux ; on Ftit 
b m i l l i r  pendant u n e  demi-heure ; üpi.Es~refroidissement, on l a r e  
le rc'frigérant et T'on mele l'eau de lavage au  contenu d u  ballon ; 
le liquide obtenu est additionne': de ?>O cc. dkau,  puis  rendu neu- 
t r e  k la pti6nolptitaléine; on t i t ~ e  :ilors a m  T'acide sulfurique 
N/2 en présence du m i t  hylora n ~ e  comme indicateur. Le nombre 
d e  cc. d'aride eii~ploy&s,  etr rand hé du  noirlbre ohtenn dans  
*une expérience sainl~lahlt: ex$ciltCe sans essence, donne la quan-  
tité d tiyrlrosylarriine conihinée avec l e  citral. Ce nombre. iiiulti- 
p l i é  par 0,076, donne le poids d u  nitral. 

Coinnie on saisit i m x z  difficilement la #réaction finale lors- 
qu'on ni& le méthylorange dans le Iiquiîie, on p e u t  procéder & 
iti touche s u r  des gouttes de méthylorange placées s u r  une 
-as siette. 

l m  esscnces de  citron pures  contiennent ordinairement de 4 il 
5 p. 100 de citrol. 

k>uï : i i  rnpbide clc l m  poudrc d ' i p é c ~ .  - JI. VIIYDER- 
31EIJ1,E.V ( A i ~ i z a l ~ s  de pharmacie de Louvain d e  juillet 1'309). - 
L ' : i i i l ~ u ~ . i ' ~ l ~ ~ ~ r i i . r e  les divers prockiés qu'il a utilisés pour  essayer 
3:i pu~ulrr: d ' i p k a .  

1 VProc.a:lc de Pknrmacqie béFge. - Ce p m d d é  (qui ressem- 
ble bctiuçoiip ii celui du Codex français Lie 1908) a donne une  
teneur en iilcaloïrlede 2,27 p. iRO pour une  poudre dCterrninée ; 

20 I'r-ocdB de la Phnrmampie î~ollwzrtAise. -I Ce procéd6 comiste  
à p r e n d r c ' 7 g . 5 0  Be poudrc, qu'on introlluit B m s  u n e  fiole de 
430 ec. avec 75cc- d'un m F h g e  ftrrrné üe 45 cc. d'&hm et de 
30 cc. de çhlurdforrne ; vn agite, et l'on ajoute t o m .  d'ammo- 
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niaque : oii a q i k  Si~Ci~~ieinrrierit, e t  ori liiisse eri c:uiitac:l. ~)tiriiliint 

nCcess;~ii.es poni. avoir lit colui.;ilioii violac6c et r:n iiioltip1i;int 1 ; ~  
diftëi-enre par O , i ) M ,  on a le poiils tlcs nlcnloïdes di: J gr. d e  
1~uudr.c d'ipéca ; oii iiiiilliplic I,;ir 20 p0u1- avoir le poiii.eenl;ige. 

CC pi,océd(l :I donrit., pour. la inériie poiidrc, 2 , 3 2  p. 1011 rl':~lcn- 
loïdes ; 

3" f i ~ ~ c ~ ; d C  I Z U  &actif d e  ~UII!IPI.. -- Ce procédd ( C O L I > ~ S ~ ~  ii pren- 
d r e  2 gr. 30 de poudre, qu'on 1iiCle ;~vec  10 cc. d'eau et 2 il 3 yoiit- 
les cl'llC1 dilucj ; j on qjoiite 3U cc. d'alcool h 9k0 ; on  Jiouche le 
lii~llori, et l'on f a i t  rligkrci. au b:iiri-iriarie periii;inl une tlerrii- 
h e ~ i r e  ; ;I[JI.I+ rI.C~-oiC[is~(!nie~l~ on filtre SIIL.  une C I I I ) S I I I C  ; on lave 
ic 1 ~ ; i l l c i i i  et le filtre iivec trois fois 1 0 ~ ~ .  d'alcool ; on  vEriûe si 
les d t ~ r i i ~ r c : :  fioiil,t,c:e prc:'cipitr:iil encore piLr le rCiicLif iiitii.cuiir:o- 
pot.assiqiin ; eri cas de pri:cipitirtion, on c.oni.iriiir: Ir I;ivapl, :I l'al- 
cou1 ; un ;ijuute 20 cc. d'e~iii  et 2 soul tes  d'llCI dilut;. ; un évripi~re 

(:'rlst ce dcimirir procétlk que pr6f'i:rc I'cruteur, p;ri.ci: qu'il est 
r:tpi<l<b, peu ci i i ' i t t~x,  (l'un iii:inienî~nt fiicilc cl  rl'urir: graiide 
cx:~rtit~idt:. 

#lui tc dc rajsin. -- 11. l~ACClIl?i 1 ( G u  z x t t a  Socid((, c / ~ i m i ( : ~ r  
iialitr,~in, 1!)09, p. 2 7 3 ) .  - L'huile extraite cles p8pins dt: raisin 
coristitur: u n  sous-produit d'urie Ilonne utilisation. (In peut I'ciii- 
ployei à la fihric:tlion des savons, h 1'L:cliiiragc et iiu g~ïr iss ige.  
1,'liuile ol~teriuc 31 froid peii t ui6rne swvii.  à I'aliiileriii~i,iciri. 

lI'apri'dI:erietlik1 et I,eiiko~vitcli, celle huilc deyrait être clns- 
s k  p a r ~ n i  Ics huiles hydroxylées I iridicc d'acétyle faible (inriiitur 
i'i 23). Son indice d'iotle en fait une  hiiilr: deiiii-siccative. 
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- Sa recherche dons les autres huiles présentc quelques difficul- 
t6s. Son addition & une huile de crucifére élkve l'indice d'iode 
et, par conséquent, l'indice thernlosulfurique; ajoutée dans une 
proportion de plus de 10 p.  200 A l'huile d'olive, elle él&ve I'in- 
dice d'acktyle, abaisse le point de fusion des acides gras et  rend 
douteuse la réactiori de I'élaïdine. 

Voici les constantes de cinq échantillons : 
1. IIuile de Pouille k chaud. 

, 2. Huile de Pouille à froid. 
3. Huile de pépins rioiru et blancs pressés fioid, non dis- 

tillée. 
4. L ü  iiiéine apriis distillatiori. 
5. Iiuile de Saint-Daniel (Udine), par expression froid. 

i 2 3 4 5 
DcnsitC L i b n . .  ......... 0,9269 0,9260 B n 0 , 9 2 3  

......... Indice d'acidité P,9 3.3 4,3 4.2 3,9 - de saponilication.. 189,8 195,5 192.3 j93.4 i92,Y 
194 ,9  

....... - d ' iode  (Vijs) 130,k 430,s 1i0.4 140.4 139,3 
- de Henner. . . . . . . .  9J,6 n >) I) 93,7 
- d e  Reictrert-Meisil. 0,4 D 0.35 > I  . 1) 

. . . . . . . .  - d'acétyle.. 24.7-25 2 4 , 2 - 2 1 , s  23.2-23,G 23 - 94,1 1) 

- d e  re f r~c t ion  N, . . 1,4769 1,4472 i ,47YlJ 1.4760 a 

A.  Il. 

Reehcrclic rlcrr oorpn gras  daus la vascliue. - 
AI. A FE1l.R:iRO (Bolletilm chimico favmnceulici~, t9O!), p. 43!1). - 
Les solutions de Suchsirie décolorées par l'airirrioriiaque se reco- 
lorent en rouge plus ou moins foncé sous l'action des acides gras, 
tandis que la vaseline neutre est sans action sur ce rbactif. 

Pouirechercher I'additinn de corps gras h la vaseline, i l  siiffit 
de niélanger environ 20 gr. de la irintiEre ii essayer avec 5gr .  
d'une solution aqueuse saturée de fuchsine décolorée par l'am- 
moniaque. Une coloration indique la présence de matihres gras- 
ses. On opère ?I froid, afin d'éviter la volatilisation de I'ammo- 
niaque, qui determinerait la recoloration d u  réactif. 

Etodc eliiiiiique d c l a  rcminc de dalap.-MM.1'OWEII 
et ROGERSON (Phal-maceutical Journal,  1909, II, p. 7) .  - En 
traitant la rksine de jalap par divers dissolvants neutres, on 
obtient des produits qui indiquent la nature très complexe de 
cette substance ; mais aucun des produits amorphes obtenus ne 
constitue une espèce homo,' wne.  

L'éther de pktrole dissout 1,9 p. 100 d'une matière qui donne 
des réactions colorées analogues à celles des phytostérols. 

I'ar l'éther, on obtient 9,7 p. 100 d'un extrait dont on a pu 
isoler un alcool de formule C"I13'O'(OI-l)', i p r g n n o l ,  cristalli- 
salile. 
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Le chloroforme cxt rû i t  S4,1 p.Y 00 : I':m%:ite d'Cthyle 22 p. 100; 
l'alcool 38 p. 100. Leti E o r i n ~ ~ I ~ f i  r lonnbrs j i isqu'k re j o u r  A ces 
diverd procliiit~ sont  inmaetru; .4. D. 

R+nctieii d i a  ~ i i g  d e r  sypl i1 l i i iq i i ea . -M.  ~(;11i~llM 1x3 
(Pha~~7~~nci?tctische A i t . ,  l!lO9, 11. 30!1j.- Ori t ~ r ~ , n i l  Occ. 1 tle s n n s ,  
qu'on XILI?;III :  nu  voliiiiie de 3 h 4 cl:. ;i.vec iirit? t;ol~rticiri physitflo- 
gique d e  chloriire [le s o d i ~ i i ~ i ;  on +joute n n c  ~ o u t t e  d e  perhytlrol ,  
et, a p r è s  agi ta t ion .  O cc .  :i d u  réactif' sujv:mt : 

PtiCnol. . . .  O gr.  50 
Siiliiliori de perchlorure de fer ii 3 p. 100. O gr.. ii2 
E u  d i s t ~ l l e  . . .  34 gr. :;O 

Ori uhtierit unc  le in tc  Iiriin-noiriilre, et lc mé lange  Cpaissit par 
rl'agitxtion. 

Avec Ic çnrig rioriiicll, on obt ient  iiiie Ii1qCr~: coloration w i t e ,  
qu i  d i spa ra i t  par ngiintion oii q u i  rlcvierit l6giii-cineiit Lleu-ver- 
d h e ,  et le iriélangc r m t r  t i ' k  Ijmpiclr. 

RVEILFI~CIIC d m  f iwrnnï  tirinn je i i i i  t .  -- SFTREWSBliRY 
e t  KI\'.iI'I' [Phn,mnrelitical J o u r n d .  1909, 1, p .  N i ) .  - .i l i c c .  d e  
la i t  :ijoiiter 10cc .  d ' un  rriPLangrticcnt dc Occ.2 d'.\zOJlI pur avec 
100 cc. d'llC1 p u r ;  ; i s i tc r  vigourcusenient e t  teni r  au bain-mar ie  
à 50 desrés p(2ndant 10 m i n u t e s ;  refi.oidir rapidomeritL 15 deçrbs. 
Une  cc!loi.:ition violelie pliis oii inoins  in tense  indiq~ic la p r b  
sence di7 formol.  1,;~ senzi1)ilittl d e  c c k  rCaction est de O,S 
à G /  1000000. a\. D.  

BIBLI0 GRAPHIE 

Traite5 tlii!oricliie et p i w t t q u e  sar  les .rraudes ef 
Taisl l icat iarin,  par Ic. hlo~rsii, procureur de la Rc!publique prés l e  
tribunal de la Seine; F. Ciii.:s.viiu, juge d'instruction a u  tribunal de la 
Seine, et E .  Ror:x, chef du service de la repression des fraudes au 
Ministère de l'Agriculture, avec pref'ace de M.le Dr ilnnnas, chef d u  ser- 
vice des laboratoires du J1inistin.e t lesl~inanees.2 vol. (f,ihrairie Larme 
et Teriin. 22 ,  rue Soufflot, I'nris). Prix des f vollimes : 3 fv. - Ce 
Iraité, q u i  est l ' i ~ i i ~ r e  des truis perso~inalil(is les [iliis tr-nrri~ii~tmtes 
el Irs  ~iliis qiialifi6cs : deux magistrats rt uii Ict.hrijcieri. 111iio i i c ~  char- 
gés d e  I'applicatinn de la Ini siic les fraiiilrv~ c.rl ;~.siiiL;:~i,:iiI le irieitlriir 
et  le pliis coinpli!l rie reiix qui iraileiil cps qiie~liriris si riClicales de . l a  
rechcrclie des falsifications. 

I.'niivrnge est rlivisti fyn cinq ~inrlies : 
Ilans le livre 1, les aiiterirs s'occiipent des -troniperies sur les mar- 

chandises et les Siilsificalions des denrées alimentaires, substances 
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mcidicamenteiises, eto. ; de la vente et de la rnise en vcnte de  ces den? 
rees et siihstances ; de l a  venle e t  de la rriise en vente des produits 
propres B eiTecluer la falsilicaiion ; des  ~ént i l i les ,  de la ricidive, e h .  

Le livre II est consacre aux poursuites, 2 la procédure, aux prditve- 
m e a t s  d'échaiitillous, aux, euquîdes, à I'iris~riicliuri, à I'uxpertise ~vle 
tradictuire, aux  syndicats prol'essionnels. à l'in-pectian des pliarma- 
cies, aux l 'orn~alitrs applir.ab1t.s à la constalatiori des délits comrnis 
per Les fournisseurs des armées,  etc. 
Le livre 111 concerne les fraiidesr prévues par des lois spt:cialas 

(beurres, margarines, engrais, vins, etc.). Les disposilioris n o m  
brousus, complexes, relatives aux vins et  spiriluuiix g son1 examinées 
avec les dciveiopparnents qu'elles cniriportcnl . 

Le livre IV, est consacre à la. partie scientifique, l'examen des 
fraudes et das falsiticalions dont, sont l'ob,jet les denrées alinlentaires 
e t  le% produits divers, aux moyens de les constater, eta. 

La livre V contient tous les dacuinants Iegislatifs et  r@lerrientaires 
relatil's ailx îraudes eL aux t'alàiliçalioos, O r  ori corripiwuti aiséiuead. 
comtiien il est essentiel, pour tous ceux qui s'occupent des fraudes ali- 
i n a o t a i i ~  d'avoir cousiaininent sous la main  tous les t a l e s  d(: lois, 
dScratu, eta., qli ' ih ont  besoin de c o n s d k r .  Pour leur éviter de lorigues 
el pénibles rer:herclies, MM. Monier, Ctiesney et  Iioux n e  se son t  pas 
coolenles d e  reunir  ces lextes dans le second valuirie : ils les on1 fait 
suivre d'une table rn6thoifique, elahlie aqec u n  soin mii~ulieiix, et um 
table clironologique, qui rencienl les iriveatigationa t r h  simples al  tmis 
rapides. 

La lecture du livre I V  inti.ressera plus particuliRreinent les chir 
mistes, qui y trouveiwnt exposees avec clarle e t  prGcision les oondir 
tioos dans lesqiielles s'etl'eatue actuellement la recherche d e r  fraudes; 
on y traite tout d'abord du prel&veiutrnt, qui est u n  piwriier point triis 
impurlaol, car ii est nécsssaire que ce prdéueiriml suil vahlile B In 
fois au poinL d e  vue l&d e l  au point de  uue teclinique. h c e  dernim 
titre, on petit se demander,  cornnie le font ii'ailieiirs les aciicrirs, slil 
n e  serait pas utile de confier & des tectiniciens, tout au  moins A des 
~pécialiules~ ayant  reçu une instruction spéciale, le soin d'effectuer 
ces prelèvcinenls, base de tout-e l'action luture. Cela e d t  éte évidem- 
m e n t  d?sirab.lt., mais llolganisation d'un Lel service e t  sa gitnbralisa- 
l i on  à. toute 1â i i r u a  enl ra iuara ied  dm di'perises considérables qui y 
ont fait  renoncer. 1.e préleveincnt, ap i r é  pas des a g e i i l  admiriistralifs 
n'ayanf. pas de conaaissaneossp6citlles donne d'ailieurs, pratiquement, 
des riisuli a t r  trés suffisanls, 

Le ~reli.v.emenb doit,enmire raaliuec deux coudilions : 1'3 11 doiit Ure  
effeclu;: ile rnanikrc qiir Irs quatre éclianiiilons soient bien ho inoghes  
et repciiscnt.enL ridleii ient la n1o~c:nne d u  oroduit prdeve ; 2O il doit 
étie conser.vé dans der  contlilioris. l e l e s  q,u'~l i ~ e  subisse ni ûltéralions, 
ni. motiiiL:aliotis rendant  I'expedise firitilc i inposihle en lui enlevant 
toute valeur. Ces coriiiilioris d i  conformite et. d a  consemation fnat  
1'obje.t de nornbreusca circulaires du.seiivice des Traudos,.qui en romn- 
nait toute 1:irripocta.nee. 11 y ai la, pour certains praduils alirneniitjres, 
de  grosses dil'ficuit& pratiqitos. 

hpréa  le pnilevenient vient l'analyse administrative, qpi a p o u r  huL 
d'effectuer le. classerneni e n  &chanLiIlans boas  et  e n  eehantillons sus- 
pects. Oa re r~ inna î t  dans  taute. cette gartie.les grandes q u a l i t k d e  
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méthode grnce auxquelles notre distingiik coll2gue Roux a su organiser 
s i  rapidement et  avec des ressoiirces relativement restreintes, un servile 
qui fonctionne dans  toule la France. 

Enfin. inlervient le r61e des techniciens charges des  expertises. 
Celles-ci sont confiées A des chimistes qui doivent avok  noii saiilernent 
des connaiss~nces  9ientifiqiies étendiies. mais aussi rine gr:inrl» e x p b  
'rience. Ces cliiiiiistcs ne  sont inalheiiri~iiseirienL pas Ires noirihreux; 
iuqsi a-1-on pensé A e n  former en instiliianl un enseignement cornpl& 
inentaire spCcilil, ainsi qu'un diplUirie. Ce projet est pendant d~ ivan t l e  
Sénat .  

Le rdle des rxperls est différent de celui des chimistes adininis- 
tratifs. Ces ilcrniers I'mt un. triage ileu Echantillons qiii leur sont 
'soumis, et. po & r  cela, ils prennent  coinrne I~nse les données anolyti- 
ques inoycnnes que I0iiinisseiiL les produits alimentaires de bonne 
quali té;  leiir lravnil a necessiiii~eiiient iine allure lin peu mécanique; 
ils passent A un critile uiiifornw les données analytiques auxquelles 
ils on t  é1é conduits. e l  Ic resullat de  leur lravail consiste tl st'parer les 
produits réelleriient bons des pwiu i t s  suspecls. 

Le rdle de  l'expert es1 erisuito de rechercher si ces prodiiils suspects 
sont  des produits friiudes oii siiiiplement des produits purs qui, par 
suite de certairies circonstances naturelles, pr&eiilent des atioiiialies 
de-composilioo. S'il se bornait B raire lin travail méraniqiie analogue 
B celui du 'cliiinistr adininistrati i, c'est-A-dire b repasser à un crible 
plus fin les minima de r.oiiipo~ilion 111,s produits purs, no lieu des 
moyennes, il rneconniiiliait s r s  devoirs. II doit exainiuer nlkntive- 
m e n t  les piéces du dossier qui lui sont soiiiiiise~, recliei~clter les causes 
des ano rna l i~~s  de cciiripodion qu'il a c o n ~ l ~ t e e s  e t  voir si ces muses 
sont naturelles ou r&iillent d iinc manauvise  I'i,auduleuse. On conroit 
que ce travail exige une grande expérience. 

L'excellent 1rnviiL de PiIM. hlonier, Chesnay et  Houx, qui nous a 
amené a l'aire ces observations. contribuera ti faciliter la tâche des 
chimistes s'occupant den 11iie4ions de Calsificaiions; nous lui souha:- 
tons tout Io succCs qu'il inérile. 

X. H .  

L'Eiiergle; par le Dr MT. OSTWALD, trfldilit de i'allemand par 
E. PHILIPPI. - 1 vol. in-16 de laiVoucelle collection s c i m t i F q ~ ~ ~ ,  diri- 
gée par Eiriile B o ~ E I . ,  proresseur B la Sorbonne. (Félix Alcari, editeur; 
108, houleviird Sairit-Germain, Paris)..Prix : 3 fr. 50. - Ce voliime 
est le sisièrne d'une collection qui s'est présentée sous les apparences 
les plus heureuses, tant  par le choix des œuvres qui la composent que 
par son execuiion typographique. 

Le professeur Ostwald est bien connu du monde savant  par les idées 
personnelles qu'il a émisrs sur  I'Energie, e t  par la voie nouvelle dans 
laquelle il a oriente cette question, qui semblsit, avant lui, confinee 
dans les sciences physiques. 

- 
D'aprks lui, l a  domination du principe d'energie s'etend & tiiiis les 

domaines de l a  s i e n c e .  S a  définition est  que : l'énergie est du travail, 
ou tout re  qui se produit par  le travail ou pourrait se changer en tra- 
vail. Dans tous les changements, la quantité de l'knergie reste inva- 
riable. Toutes les opérations vitales ne  sont que des opérations d'éner- 
gie ; l'art, la morale, i'économie sociale, sont également des 
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rnauifesialions d e  ce principe; il intervient dans tous les pl~ibnomk- 
nes. et les transformaiions des diffirentes espèces tl'cnergie les unes 
dans  les aiilres sont des raits intPressants au plus liaut degré. 

Ce sont ces qiieslions qiie M.  Osiwalil R S U  mettre en évidence en 
faisant c o n n ~ i i t i . ~  I'hisi,iii-- ~ I I I  i tcvrlop~~eiiient e t  ( I I I  cnnienu d'lin con- 
cept qui est l'iric:iiri;iLiriii I t pliis viviinte [lu savoir liiiiri~iin. 

6ii1dc t ~ c  I'#a~wpcctc-iir tlew pltarniacic~, par Rrii:~, chek 
du servire rie I:I rcipression des fraudes, et  Gaics.tiiu, dirrcleur de 
1'Erole dr! ~ I I R L ' I I I R ~ ~ P  de Paris. (Maloine, éditeur, 25 et 97 ,  riie de  
1'Ecole-de-Médecine. Paris) .  - Mbl.  Roiix et  Giiipnard ont  éii. Iiriireii- 
sement inspires en piiblinntce petit manuel ; il seratrias bien ;~crueil l i  
d e  toiis les pharmaciensinspecleurs et  méme desinspecteurs arl,joints, 
qui y trouveront hriévernent. mais clairement indiqué. cornriit.nt ils 
doivent remplir la mission qui leur est confiee 

Le volume est divisé en deux parlies, dont In p r e m i h  coiiiprend 
les r~co~t i rnandat ions ,  les instructions e t  les conseils donnés alis deux 
catégories d'inspecîcurs. La deuxième partie comprend Ions les textes 
qui rbgissent la matière e t  sur lesquels s'appuient les c o i n m i ~ ~ i a i r e s  
q u i  constituent l a  premihre partie. 

Cette premibre partie comprend, d'abord, un aperçu dii nniiveau 
régime de  l'inspection e t  des attribiitions des inspecteurs : vient ensuite 
lin expose général desconditions d'exercice de I R  pharmacie, en inSme 
temps que rlcs droits e t  des devoir$ iles pliarniaciens, des rricilecins, 
des vt!iérinnires. des sages-femmes, des dentistes, des Iierborisics, des 
Cpiciers. dpc droguistes, des dépositaires d'eaux minc!ralcs naliirelles 
ou nitilici~I1es. 

Cet expose est suivi d e  plusieurs chapitres consacres aux ohiigations 
cr lees  aux pharmaciens e t  autres personnes par les iextes qui rkgis- 
s en t  le commerce des substances vhéneuses  en général, par lps décrets 
spéciaux relatifs A In saccharine, ti l'opium et ti I'essencc il'cilisinthe. 
e t  par les dispositions qui viscnt particulihwnent les eaux minérales, 
ainsi qiie I I I  préparation et l a  vente des sérums. 

Enfin, les inspecteors troiiveront dans  le livre de M M .  Hoiis e t  Gul- 
gnard un dernier chapitre contenant des obse rv~ l ions  genéralcs sur  la 
praliqiie iles inspeclions. 

Aimtriaalrc do nnreeu den looo;lCuden piir l'année 
I H I O .  - 1 vnl. de  900 pages. (Gaiithier-Villars. éditeur, 5.5, qiini des 
(iranrls-Airgiistins, Paris). Prix : 1 fr. 50. - Cet excellent rcciieil ren' 
ferme cette annke, aprCs les documents astronomiques, des tableaux 
relniifs a la ptiysique et  8 la chimip. On y trouve : eI&ments i n a p e t i -  
v i e s ,  correctinn e t  comparaison des baromktres et  des thermoinètres, 
dilatation des liquides, tensions de  vapeur, élasticité et frottcincnt des  
solides. viscosilG des gaz, longueurs d'ondes, solubilité, elc. 

Cet oiivriige es1 familier aux techniciens. physiciens, mathéniaticiens 
qui ont  ainsi sous les yeux l a  liste des constantes usuelles. Les notices 
d e  cette ~ n n é e  sont celle de  W.  Raillaiid sur l a  Réunion d u  Comité 
international de la carte photographique du ciel, et  celle de M .  Lallc- 
mand sur  lesMarees de l'écorce terrestre.  
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ET RENSEIGNEMENTS 

poiir 1 ' n ~ ~ n I ~ h i c  ([CR d t n r k ~ s  HIIIIIC-II~HJI 'CS.  - Par  arrélé 
de hl. le Ministre de I'Agriciilture du 30 octobre iliOfJ, le laboratoire 
municipal de  Kice est agréé pour l'analyse des denrées alimentaires et  
des produils agricoles prélevés par application d e  1 i i  Iiii dii l e r  aaùL 
1905 sur  ln répression d ~ s  Eautfes.. 

Le ressort de  ce  laboratoire comprend le deparleinent des .ilpesr 
&lariLimes. 

Pa r  suite de  celte décision, se trouvenl inodifiéo les ressork  dii lnbo- 
ratoire municipal de Toulon et du laboratoire départemental des 
Bouclies-du-lihûnc, a Marseille. Le ressort d u  premier de  ces labora- 
toires compieritl les départerrierils du Var et des Basses-Alpes; celui 
du deuxibrrie lalioratoire corriprerid les tlt~partcrnerits des Douches-duy 
Illiirne, du Vaiicluse et de In Corse. 

Imi.ro~i. -- 'ioiis apprenons que Io gouvernement péruvien v i e d  
de drcidcr la création ti un Inst i tut  pour la préparalion de vaccins et 
dc  sérums, qui s c ~ i  ariner8 au lahorataire d e  microbiologie de nolre 
eollkgue RI. IJozzi-Eçeol e t  oonfie h sa dii-ection, 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 
haus  intoriiions nos lecleurs qu'cn qualilé [le sccréiaire gBnEral du.S?n- 

clical des chimistes, nous nous chargeons, lorsqui? les dernrirides et les 
otl'rcs le permeltent de procurer des cliimisles aux industriels qrli e n o n l  
besoiii el des places a u x  cliirnisks qui sont &, la recherclie d'un emploi- 
IAcs iiisei.lions que nous t'aisoiis dans les .4 n n a b s  sonR at~solurnenl gra- 
tuiies. S'adresser RI. Crinon, 45, rue Turenne, Paris, 3.. 

Sur ln dainande de N le secm3aire de I'AssaciaLion des anciens éléves 
de l'lristitut de chirilie: appliqiiéq nous infomioriti les iridustricls qu'da 
pciiverit aussi deniarider des cliiiiiisles en sladr.esant à lui, 3, rue Miche- 
let, Paris (6) .  

L'Associakion miicde d e s  anciens Uléves de l'Institut national agrono- 
mique est a mi,ius c l i ~ ~ u e  anacn O'oiïiir à h M i  les industikls, chi- 
uiistes, etc.. ie concours da: pluski rs  iiigiinieiirs agiunonil S. 

I'ribre d'adresse~ les derriandes u sil.;e social de I'Associalion ..!6 rue 
Claude Bernard, I'aris, 5.. 

L'Association dcsl mcit:ns Pltws du Irtboratoii,c de cliirriie arialytiquc de 
l'Université d e  (;ori8vc noui: nrii: de k i r e  savciir qu'elle peul  offrir dcs 
chiiiiistes capables ct expériineritds ddns tous Ict; doiriaines se rattachant 
a la chimie. - Ailix-ser Ics demandes Lt 1'lk:ole de okiniie, GenCve. 

OCCASlON \ vendre nnn Giie etc. p o i d ~  cornpltitr (100 gr.) poiir 
L,iiarii.c dc prh~ ic ion .  tin dtat di: neuf. avnc gros poids plati- 

BPI e t  les d i . v i ~ i n n ~  e u  plntinn. - 5::11lw.;.;er n u  hure,iu ~ I k i  Atinnlrs &+ 
chimie annlgtique, 42, iui: 'ï 'ur~nne, Pari>. 

Le Cirant : C. CRISON. - 
LAVAL. - IYPRIXBRlE L, B A ~ N É O U D  ET Cia.  
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nitron, par MM. F m ~ m  et 
Sohmann . . . . . .  388 - ; son dosaxe 001oriméh.i- 

. .  que. p a ~  hl. Kynie. - 389 
- ; s a  recherche en prcsence 

des agents oxydants  r(ch10- 
rates, bromates) d des ioda- 
res et bromures, pabr M. I 'op  
zi- l lscot .  . . . . . .  413 

- ; son dosage dans le salp0- 
. . .  tre, par M.  Kleiber C38 

- ; son dosage a I%tatd'ammo- 
niaque.  par M. hzai-km& . k45 

A c i d ô  benzoïqm ; w n  ,do- 
mge tlttris les C O I > N ~ Y ~ S  d i -  
mentaires, p a ~  M. Wiley. . 30 

- ; M1 ~Wtl rndhe  Chus les 
hoisaons fermentees et les 
Iails. par  M. Robin . . .  53 

_ .  , .SI ~ c f i o r c b e  Ibm les ali- 
nrvutti  mi. hl .  6cuviile . . 901 

- ; sa redhercht dans ')PR d i -  
inerrtr;. par iMBk ( I a n ~ s c u  . 352 

A c i à i j A b o ~ i q u s  ; eon dosage 

Pages 
dans les substcinces alimen- 
tairw. . . . .  . . 72 - ; sa necherdbm dans 'les ali- 
inerlts, .psi MM. Annich et 
I'riebs. . . . . . .  22; 

A c i d e  o a P b o n i q u e  ; son do- 
sage d a m  lm gaz en p d -  
sente 'Cl'au(t.ros g a absorba- 
hles paT les ulcalis, par 
M N .  Liinoe cit Hit t~nor  . . 70 

A c i à e  bMmiqire ; sa recher- 
che q ~ ~ e i r t a t i v e  ét son do- 
siigf! colwirnPlriqiie, par  
M. Faises Virgih . 8 5 

- ; ~ e d k c r c h e  e n  u ' l i l~ant  
I'urrne aomme rhc t i f ,  p a r  

. . . .  hl. ffaps \'ir,nili 129 
- ; sa recherche et son do- 

sage dans l'urine. par M. Fa- 
. . . . . .  ges Vii@li 270 

A c i d e  chromique ; son  do- 
sage roiinrriétric~iie m pr6- 
sence d e  l'acide vanadique e t  
du 'b,r,,,par M.. Edgard . . 270 

Acide a n n a m i q u e ;  sa re- 
uherctie r1;in.s les iiliriierrts. 

. . . .  par M. Scoville 201 
A c i d e  c y a n h y d r i q u e  ; son 

dosage dans l'eau de  laurier- 
cerise. par  MM. Oubrin et 
Gonndt . . . . . . .  266 

- ; sa recherche dans'les plan- 
. . .  tes, par M. Mirande 427 

- ; meme sujet, p3r RI. Gui- 
g n a r d  . . . . . . . .  438 
; sli recherche tnxicologi- 

que par les papiers réactifs, 
piirM. Barth .. . . . .  430 

Acide ,formique ; son do- 
sage volunietrique, par MM. . . .  Dobriner at Oetwald 399 

A c i d e  g l y c o l i q u e  : rPaction 
sensible, par M. Denigés. . 304 

A c i d e  h u m i q u e  : son d o s a ~ e  
dans les tezrns, par Ai. Al- 
bert . . . . . . . .  3i3 

A c i d e  leotiqnie : h5action 
'sensible, par  M. Denigbs. . 3 0 t  

A c i d e  mdiqme ; %cm dosage, 
. . . . .  (par M.,(loolas 33 

A c i b  oiéiiqare i(r6ar.tion rio- 
loriw de l ' , .  pa r  M Menea. 440 

kcic ia  paiosphcrique ; *on 
dosege par le phosphorno- 
lybdate, paT M. Pellet . . 7 
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-; son ilostige dans les ckrén- 
. . .  les, pa r  M. Carles. - ; son dosage colorim~:tii- 

que, pa r  M M .  f'ouget et 
. . . . . .  Chouchak 

- : sa rechrrclie dans les ro- 
. . .  clips. par  M. Lidoff. 

A c i d e  s a l i c y l i q u e  ; siln rlo- 
sage dans les conserves ali- 
riieritairrs. pa r  M .  Wilcy. . 

- : sa recherche dans les 
tiriissoris fi~riiientécs e t  les 
lails, par JI. Robin . . .  

- ; recherclic d e  l'acidc snli- 
cylii[ue libre dans lc zalicy- 
1;tte d e  tiisiiiiitli, par  hl.  Flar- 

. . . . . . . .  t~issoii. 
- : ear.ictbrci r l i i  salicylate de 

fer. 1x11, 11 Holil'partriw. . 
A c i d e  s u l f u r e u x  ; son do- 

sage dans le; coriwrves 
alimentaiies. p i r  M.  Wiley. 

- ; sun dosage dans les viris, 
par M M .  Hlarcz et Ctielle. 

- . action de I'heuaiiiethylbne- 
ti:lrairiint siir les vins c o n t c  
nant  d e  I'acidc sulfiireiix,pbr 
M .  Buber1 . . . . . .  

Acide s u l f u r i q u e  ; sii piiri- 
ficatiori par le froid, par 
M Morarici! . . . . . .  

A c i d a  t a r t r i q u e  ; son dosage 
dans les ~irrxiuits tartriques, 
par hl. Carles . . . . .  

- : riibiiie suJet. par  hl. Fonzes- 
Iliaron. . . . . . . .  

A c i d e  t u n g s t i q u e  ; sa s6pa- 
raiion d 'avix In. silice, par  
hl .  Ricolarilot.. . . . . .  

- .  . son ~ I O S ; I ~ P  dans les nii- 
nerais, Iiar M M .  Hutcl;iri e t  
Tonks : . . . . . . .  

A c i d e  u r i q u e  : rihi.tiori (:a- 
ractbrisliqiio, p a r  M. Genas. . . 
sini . . . . . . . . .  

A c i d e  v a n a d i q u e  ; son do- 
sage iodoini:triqiie en pre- 
sencn d e  1"aciilc: clirornique 
el du fer, pa r  M. lltlgard . 

- : son dos;igirc e n  ~irSserir:e 
de l'acide a r s h i q i i e  ut dc 
I'acidc antirrionique. pa r  
JI l d ~ a r r l  . . . . . .  

A c i d i m é t r i e  : dosage colu-  
mbtriquc d e  I'aciditi. libre 
en présence du cuivre ct des 
aiiires iiibtaux . . . . .  

A c i e r  : dosage d e  l'azote pa r  
31. d t: Os ;i . . . . . . .  - : ilosagc 1111 va.oatliuiri, pa r  
M.11. Carnpbell et Woodliams. 

- , drisage dii vanadium, 1111 
inolyhdi~ne, d u  chroine e t  
(lu niclwl, pa r  31. Blair. . 

- : dosage d u  nickel. pa r  
MM, Gross~nann  et  Ileilborn 

I'agr~s 
- ; dosage du nickel, par  

A l .  L'rettiii?r. . . . . . .  433 
- : analyses d'aciers au tung- 

stbric, par  M. IIirriicliseri. . 434 
A d r h a t i n e  (réaction d e  1') ; 

par  JI. Coiness:ili . . . .  160 
-- : iiiérrio siijet, p u  JIM. Gurin 

et Elarris~ori . . . . .  204 
- : rriPiiiii sujet ,  par. %M.Frari- 

kel cl Allirrs. . . . . .  441 
A l b u m i n o l d e s  ; 1t:ui. rect ier~ 

çhe ail rricivcn dr: la  forrni~l- 
t i f  liyrlc. par M .  Lir!bci,mann 48 

A l c z l o ï d e s  : rractioris d o -  
rC~,s l~rorliiitcs par 1'h\ pobro- 
uiitt; dc s r~ude ,  par 11, 1khi1 
et Si as .  . . . . . . .  112 

A l c o o l  é t h y l i q u e  : recher- 
che tic l'alcoul nibtliyliqor, 
par 11. Ainkel . . . . .  120 

- : r6;iclioii scncil~le, par 31. 
Azzarcllo . . . . .  i(i0 

A l c o o l  m é t h y l i q u e  : sa re- 
chcrrhe iiaris 1'alr:ool dtliy- 
Iiqui:, p ; ~ r  JI. flinkcl, . i21i 

- ; sa rechcrrlie, par  3151. 'DO- 
bririer 01 O?twaltl . . . .  359 

A l d e h y d e  f o r m i q u e  ; sori 
dosage dans les cori3crviis 
alirrieritaires, par  M .  Wiley. :iU 

- ; son ilosare diiris le lait, 
par Y.  Jones . . . . .  1GIi 

- , s a  recherche d ~ n e  le lait. 
par  31.11. Shrcwsbiiry et 
liriapp . . . . . . .  4 6 2  

A l d é h y d e s  ; car.iiclhisation 
de qiie111ues aaldi:hyil~?siaii 
rrioytn tlcs naplitols, par  Y .  
Denigés. . . . . . . .  189 

A l i m e n t a i r e s  Iiria1ii:res) : re- 
cherche de l'acide benzoï- 
que, pa r  Mlle Jont?scu . . 352 - ; reciicxtie du fluor, par  

. . . .  M .  llossct. . 365 
A l u m i n e :  sori dosage d'ans 

1i.s piiosphatcs, par K. Glad- 
dirig . . . . . . . .  3% 

A l u m i n i u m  : arialyse de la  
poudrt: d'aliiniiniurn, par31. 
Koh n-A hrest . . 96 ct 177 

- : dosage de l'iiluniirijuiii 
rriélalliclue, p a r  Al. Koliri- 

. . . . . . . .  Atirest 285 
A m i d o n  ; sa si:p~i,aliriri d i i  

glycogkne, par  M. l'irlltre. 206 
- ; sa prCsence dans  les irioii- 

tardes de tatile, piir M. Collin. 455 
A m i n e s  a r o m a t i q u e s  : rra(:- 

tions colorécs produites pa r  
I'hvpobromitc de soude,  par 

. . .  hIM. Dehn et Silas i l 2  
A n a l y s e s  é l e c t r o l y t i q u e s  ; 

dispositif pour  les elfvcluer 
rapidement ,  par  hl. Filippu. 350 

A n a l y s e  organique (ciri- 
ploi du peroxyde de so- 
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1 
diiiiu en) ,  par M. l'ozzi-Es- 
col . . . . . . . .  

A n a l y s e  qualitative : scpn- 
ration des mi.ti<ux précipites 
pa r  L'liydrogCne sullure, pur 
Ri .  Bollcnbach. . . .  

A n a l y s e  rquan t i t a t ive  pro- 
cedi> di: i1os;ige direct de 
deux corps sans separation, 
plie M.  Stifianopoiilos. . .  

Aniline ; sa caract6rieaiioi1, 
pni M .  l'esct . . . . .  

A n t i p y r i n e  ; s a  caractorisa- 
tion, par 1 .  I'rirnot . . 

A n t i r r i o i n e  : s a  shparation 
d'avcc i'i:tain, par  M .  l'arra- 
jotow . . . . . . .  

- ; sa slpûralion des solu- 
tions d c  eulfo-;inlimonite de 
sodium. pa r  M. Srhul lc .  . 

A p p a r e i l s  ; nouveau disposi- 
fit d'uri>oinetre, par M.  
llonzi-Escol . . . . . .  - ; appare11 pour le dosage 
du btxirre dans lc lait, pdr 
M.  llicter . . . . . .  - ; a ~ o t i r n i ~ l r c  a correcteur 
barornktriiliie, p;ir M. Her- 
man  . . . . . . . . .  - ; r6guliiteiir d e  ctiaiiffagc 
dlectriqiie, pa r  MM. lkgautf 
e t  Fouilland . . . . . .  - ; iilr:ctrodr?.s relatives pniir 
analyses ;:li:ctro-cliiriiiqueç. 

- ; appareil Iiour mesurer 
I'tiydrogénc dbgagil lors d e  
l 'attaque des iiibtaux par les 
acides, par  M. Kohn-Abrest. 

- ; appareil h cpuisement in-  
lerriiiltcnt ou continu, pa r  
M.  Vigroux. . . . - . . .  

- ; apliareil polir le dosage 
ries f1uoruri.s dans les ali- 
ments, pa r  BI .  Hossot . . .  

A r g e n t  : son rlosagc blectro- 
I ~ ~ t i q i i e ,  pa r  M. Williaiiis . - ; son dosage à l'etat de 
chromale. pa r  MM. Gouch 
t : ~  Bosworth . . .  383 et  

- : son dosage, pa r  MM. 
Uawrow el. Mollow . . .  

- ; son dosagr dans les lin- 
gots d 'oi ,  par  M. Taylor. . 

- ; diteriiiination de traces 
d'argent, pa r  M .  Whithy. . 

A r g o n  : son extraction d e  
1 a i r  aii iiioyen du carbure 
dec;il<:iuru . . . . . .  

A r s a c e t i n e  ; sa diffkrencia- 
lion d 'avec l'atoxyl, pa r  M. 

. . . . . . . .  Labat. 
A r s e n i c  : F M  réaclio~is mi- 

crocliiiiiiques applicables en 
iiibdccinc légale, par hl. De- . . 
nigcs . . . . . . . . .  

Pages 
- ; r~ac l io i i  iniçrocliimique, 

par A I .  Degigès. . . . .  146 - ; rbactif sensible pour  s a  
recherche, par M. Lovclli . 194 

- ; dosage volumétriqiie de 
petites (luanlites d'iirsenic, 
par  MAI. Andrew et F u r .  389 

- ; influence d e  sa  presence . 

dans les analyses électroly- 
Liqucs, par M. Ttioiiison. . 390 

Asa f œ l i d a  : ses caraclcres, 
par  hl. Helstroiii . . . .  203 

Atoxyl ' sci différenciation 
d'avec I'arçacbtine. p ~ r  M. 

. . . . . . . .  L;ibat 105 
Azote ; son dosage d ~ n s  le 

fer c t  I 'acier,par M. d e  Usa. 2% 
; inodificatiun du procixlc 

de IiJel~lalil, par M. Corradi. 29 
-: azoiiiriktre correcteur bii- 

romdtrique, pa r  M. Hernicin. 109 - son dosage par  la 1116- 
thodc Milsctierlicti, pa r  M. 

. . . . . . . . .  .&ferre 358 
- ; son dosagü dans le s d -  

pétre, p a ~  M .  lileiber. . .  138 
B a i n  d ' h u i l e .  par  y. Bos;ii.t. 401 
B a r y u m  ; ani~lyst .  du hioxyde 

d e  baryum, par  hl. Chw+l.i. 68 
B a u m e  d u  P é r o u  ; son essai 

pa r  M .  Dietericli . . . .  196 
B a u m e  de t o l u  ; recher 

clil: d e  la colophane, par  
MM. l'eirot ~t Gurris. . .  IO6 

- ; son essai, pur  M .  Uititeiicli 196 
Be 1 1 a d o n  e (titrage des 

extraits de) ; par  XI. Kuiip. 201 
B e r b é r i n e  ; sa recherclii: i u -  

crochimique, p a r  W. Bauer. 393 
Beurre ; recherche du coco. 

p a r  M. Cotin . . . . .  76 
; recherche d u  beurre de 

coco. p a r  M M .  Matthes i:t 
Ackermann . . . . . .  829 

B e u r r e  d e  cacao ; son aua- 
lyse, par M. Halphen . . .  254 

B i b l i o g r a p h i e  ; Guide pia- 
t ique du chimiste riidlallur- 
gisle et  d e  l'essayeur, par 
Carnpredon . . . .  40 

- ; Les explosih et leur  fabri- 
cal ioi i ,parMolina . . .  41 

- ; Trait6 des fraudes, par  
. . .  Courcelle e t  Ricard. 41 

- ; Les densitds des solutions 
. . .  sucr8es. par  Sidersky 42  

- ; Chimie des parfuuis e t  ia-  
brication des essences, par 
Piesse . . . . . . . .  43 

- ; L'muf de poule, p a r  Les- 
carde. . . . . .  . . .  4 3  

- ; Histoire d u  dcvcloppcrncnt 
de l a  chimie depuis Lavoi- 
sier, par l a d e n b u r g  . . .  79 

- ; Analyse des laits, par Il i -  
. . . . . . . .  n a r d .  79 
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Pages 

- ; .9 T s t  book of b o h n y  and 
pharn iacqyosv ,  p a r  Kr;*+ 
m e r .  . . . . . . .  79 
, ; ~ i i l t e l i n  seicntifiqiie et 

cornrticpdl t3.e ku n ~ > a i ~ o n  
noure-Uertwnd. . .  a 8 0  et 182 - ; Agenda 1 ) u n d .  . . . .  &J 

- ; Lahoratirity d'essais tlii 
Conservdkoir'e 'das ar ts  e t  
métiers. . . . . . . .  '80 

-; l'wtiriticigic et analyse &es 
huilcs, g r a i s ~ e s  c t  circs, par 
Le\vk~~vtCe41 . . . . . .  1'3;! 

- ; 'rraif,é d'anal-jsr ttiimique 
quanlibativc, par Fri.sériiiis. 161 - ; l l l indast~ie  des parfums, 

. . . . . . .  par Otfo 162 - ; Giiidr ,liratique pour l'ana- 
lyse dii l,iit. pa r  L'krriri . . 162 

- : Maniiol p o u ,  la rc:pression 
des f~aui ies ,  par Lenxrcicr .  163 

- : TraEt~! d'aiialyw ehiniique 
indus t r i e l l~ ,  p a r  Posl e t  

. . . . . .  'leurnanii. 232 
- ; La ehiirire indirstriclla 

. . .  moderne, par  8 c l l ~ e r  433 
- ; Manuel pour Ic chiriiisle 

rni.lallurgistii d e  l'industrie 
du fer, par 0 1 t h ~ ~  c t  Joure .  233 

- ; 1,i.s siic~~11arii.s tlr l a  soie, 
par Chaplet c t  Hoiissel . . 23rt 

- ; Di.terriiiontion dcs roches, 
. . . . .  parGrancierge 235 

- ; Aifa et papier d'alfa, par 
. . .  Montessu.: tlr Uallore 235 

- : Le paw;, le p r h m l  e t  
l'avenir de 1'kclairay.c. ?Far 
Guiiriiii . . . . . . . .  2 3  
- ; Trai ti. d'analyse de8 Iiuikts 

ininriali~s. ilrs graisces, (les 
goudronr et biturrres, p a r  
Ilolde . . . . . . . .  280 

- ; 3I;iniiel di1 ctiiniiste ni& 
lalliirgistc pour  I'i<idiist-rie 
des iiitiI;~ii\ aufrw que  le 
fer, par  Sissenson et Pohl. B O  

- ; [,es noiir.eautbs ciiiriiiqries 
pour  1909, lier Poiilenc . . 281 

- ; Lhgiilalion I t juiisprii- 
drr i r i~ sur  les fraudes, par 
de Jlorssat. . . . . . .  251 

- : Lc vii-il isscrrierit riikoani- 
que dt.5 vins et  des cognacs. 
par  Carlcs . . . . .  -82 

- ; 1.1% basos p!i)rsico-chisrai- 
i p e s  di: la ~rliiiiiie analyt i -  
que.  par  Ilr:i-s. . . . .  316 

- ; Le? dr~couver~Les trioder- 
111:s cn ptiysi~liir,  p l r  Flan. 
vi l le .  . . . . . . . .  3 1 i  
: Fabrication dcs engrais 

chimiqiiee, par  Fristch . . 317 
-; Essai d'une thcorie d e  l a  

vulcanisation, par Wbber. . 318 

I'nges 
-: Dist i i i~i inn d r s  déchets d e  

bois inilarti'iels. p a r  Harper. 36i 
- ; I'rtxis d c  I'arialgse des 

apprêts. p a r  Hinard . . .  362 
-; La m+fractoriiCtrie et  ses 

applications par  Sirjcrsty . 401 
- : Arialyse du caoutchoiic et  

rie la gut ta  percha, par  Pori- 
lio . . . . . . . . . .  - ; Snudiirc aiitrigbrie ct alu- 
uiinotlikrapie. par Chatelain 

--; l'hysik iinci clieniie der  
Gacningspcwcrhe, p i ~ r  Otto 
Mohr . . . . . . . .  

- ; 1.c vin, le vermouth, les 
aperitirs et le fi-nid, par Car- 
le5 . . . . . . . . .  - ; tr,iitc' sur les Fraudi>s et 
fülsifications, par  Monnier, 

. . . .  Cticsnay el. Roux  - ; l'i!nrrgic, p a r  Ostwald. . 
- ; guide d e  i ' insp~cteiir des  

di:s uhariim5es. Dar RIIUX et - L 

Guignard . . . . . .  
- ; annuaire du bureau des  

. .  Iongitui l~s pour  1910. 
Bichlorure d e  mercure ; 

cssili d m  ~0111priniAs de SU. 
hlirné, par JI. Firira. . .  - ; son dosage rapide, par  Y. 
Liverirdge . . . .  

Bière ; rcclierche h i i  fluor, 
par  M .  Flarnantl . . . .  - ; rechrirclie du caraniel, pnr 

. . . .  Y Jaxrsc t i r i~ i i i .  - ; ilcisii~i~ rlc la glyckrine, 
par hl Gr~~nl i i i l  . . . . .  

Bioxyde de baryum ; voyrz 
Baryum. 

Blendes : malyse  des tilen- 
des d'0kliihariia. par M. 
MerriIl . . . . . . . .  

Brome : s a  recht:rchc rapide 
en prdsence d'un grand 
exces dii clilore, pa r  M. De- 
nigis .  . . . . . . . .  - ; rec:li~:ic:tii: des riilrates 
cn sa  pri.sencr, par  JI. Vil- 
1cdi1:ii . . . . .  . , . 352 

- ; dosace di1 kirorne libre 
par le f'oriiiiate tir soiide, 

. . .  par  51. ?Liinsier. 417 
Cadmium ; sa dilfércnciaiiori 

r i ' av~c  l'uranium au rnoycn 
dl: 1 ; ~  ~ I I I O ~ I ~ ~ I I I I I  c, p,,r 
11. Leinaire . . . . . .  5 

Cafe : raf(i Faris c ~ ~ f ~ ~ i r i c ,  p a r  
hl\l. Lcnilrirli 1.1 Jlurrifielil, 28 

- ; I p c  rncirlei O I ~ ~ I I I I I ~ ~ ~ I ~ . ~  du 
cafP, par 11. Gortel . . .  3 9 

- ; tlo;a;o J i :  la cn(i;ine, par 
JIN.  Leniliicti r t  Sol1 boiirn WI 

Caféine ; son i l o ~ a g e  rians 10 
cafk. par JIM. [,endrich e t  
Kotlboiirn . . . . . . .  440 
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Caoutchouc.:  dosage dos rit- 
sines, par: M I L  Chaplel et 
Rousset . . . . . . . . .  - ; son titrage, par A f .  Builde. 

- ; analyse des c a o u k h o m  
durcis, pa r  M. Hüb-nec . . 

Carame l  ; sa rachai~lip. dans. 
les vins. spiritueux et bières, 

. . .  pa r  M. kgerac:hiiri:I. 
Cellulosiques (pi.oriuils\ ; do. 

sazc de I'tiuoiiditk, par M. 
. . . . . .  Schwalbe. - 

Cerés ine  ; sa rec:her& d m s  
la cire d'abeilles . . . .  - (dosage de la paraffine 
dans la!, p ; i r  MM. 31im:u&- 
son et Schliilen . . . . .  

C h a r b o n  ; dusage du soufre, 
par M .  Rolliger. . 

Ciiarouterie (produits dcia) 
caract~risalion de la viande 
de cheviil, p;m RI. Pialtre. - - ; dosage des nialiiires gras- 
ses, par M.  Perrier. . . . .  

C h a u x  ; sou dosage vdu : r ib  
trique en prdsence d e  la silice 
soluble, par A l .  Bhlthazar. 

Chimistes ; 11:s ctiiiiiistes un- 
ciels en Melgipe et en An- 

. . . . . . .  gleterre. - ; le diplditrr. #le cbiiniiile- 
expert devant l e  Sénah . . 

Chlora te  de potass ium : re- 
cherche de t r a c e ~  de perchln. 
rate, par MM. Klobbic et 
wissoy . . . . . . .  , 

- ; sa  rerhemiie qiialidalivs 
et son iiosdge colorimOtrir 
quo. par M. Pages Vir~ilir . - ; sa recherche en uiilisitnt 
l'urine m i n e  réaclif, p u  

. . .  M. FagesViigili , 
- ; sa reclierclie. et sonidosaqs 

dans l'urina, Rar M. Bagea 
VirgiC . . . . . . . . .  - ; sa recherche toxicokogir 
qne, par Pd Fages Virpiili. .. 

Chlorer: ncchcrche rapide dm 
brome en pr6scnne d'un 
grand emCs drs ohlow; par 

. . . . . .  M .  Denigoa , 
- ; son dusage dana las eaum 

d'usines à g d z ,  Rar M U .  Ba. 
. . . . . .  sanoff tA HHi. 

C h l o r u m  d e  magnélsium~ ; 
son ilcisiry rldm I'eity par 
M .  Dfrriifcr~ . . .  . . .  

Gholestéfine : r&mtiun celb- 
. .  rée. par M. CifsdMie. 

C h r o m e  ; mu ~ I I ~ L I ~  &ans . . .  I'aciw, p s r  lh, Meir 
Cimen t s  ; leur anarysa. par 

hl. Grimm . . - ; ciment rbistiank sur .  .ad: 
des . . . . .  , = . 

Pages 
Cire  d'abeilles.; recherche de  

la rh inr .  et de la 1:8c&sine . 75 
- ; son essai d:aprbs le Codex,. 

par hi. Le Naour . , . . .  369 
Citra l  ; son dosage dans I'es- 

$cricc de  airou,  p a ~  M- Bvna 
nett . . . . . . . . .  45% 

Cobal t  : rthctron. micr~i<:liiini- 
que, par M. l'ozri-Escat . . 407 - ; dosagia du. niekd, en sa 
préseut:, par M. Saixhez. . 348 

G r n a  : dosage d u  kt cucaïne, 
par hl. de Jong . . . .  359 

CocaLne ; sa cecherche micro? 
chimiilue: et sa s&auation d u  
I '~-e~iert ine e t  l a  F-euraïne, 

. . . . .  parM.hlühe 28 
-. ; siiri dosage dails l a  mxa, 

par M. de Jung. . . . . . .  339 
Coco ; sa rechedie  dans le- . .  beurre, par M. Colin..  7k 

r c senc~  d'une nouvalla - :  9 
cho estarine qui s e  netçouw 
dans le beurra, addilionné 
de crico . . . . . . .  76 

- : çat nee~ierhe  ciam I* 
beurre. par MU. Mikîtties eL 

. . . . . .  Ai:lierrnam 229 
Goke : dosage dl1 soufre. par 
,II. Ilolligi: . . . . . . . . .  27i 

G h l o p h a m  ; réaction colorée 
periuuttanb da lit dkelen 
dans les savons, la goriiriip 
laque, l a r ~ s i n e  d e  jalag,elc., 
par M. B m s l e ~ .  . . . .  I 4  - ; rwhemhe: dans le 
bauniede toIu,pu MNL L h -  

. . . . . . .  rot el Goris. 1 0 6  
- ; nouvelle. réaction oolork, 

par M. h n s .  . . .  1AD 
~ o i o n a n t s i ;  les cdoraits Brti'- 

ficiels d u s  laamatièresrali- 
meuleiras, par .a Kohno- 
ta rnmr . . . .  439 

Gongrhs de ch&& appli- 
quée de L o n d m  l Y D Y . l L 3  el 1 U  

Congrès i n t e rna t i tma l  am 
la I é g m i o n  des r)raur 
d e s  . . . . .  319 

. . .  Gongrés di &O;&. 381 
Consanves. aliarsntaira, ; 

dos:rge des, autiseptiqwes, 
par ML W i k ~  . . . - . . .  30 
- ; dosage dn inlnriib dans la 

s<iuéunr el. I:niewaga des 
hoitvs ~ I L T  O U I W ~ V M S  ali 
iiieaLaks, p;ir N, Della 
Gros6 . . . . . . . .  Z45 

C o p d a :  leurs cnotcbéres+ par 
par MT& 'Cwliiret~ et 14hgel. ZOB 

Coumarine :. rbaaiionü per- 
itioitiiiit de Iit rlilfwenowr 
d'a- lm v&Jiue, M. 
Kahn.  . . . . . . .  i a ~  

q o g e n i n e  ; sa c a r a c ~ r i s a -  
bon, par M. Primot . . , 306 
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C u i v r e  ; in61 hodes adoptces 
p o u r  l'analyse des produits 
cupriques par la Socikth 
suisse rles chiniistes analys- 
te4 . . . . . . . . .  - : dosage des sulfocganurcs 
et des ferrocyanures ilans 
les solulions eyanurces de 
cuivre, p a r  M. Green. . - ; recherche des sels de riii- 
vre en milieu siilfiiriqiie, 
pa r  M. DenigPs. . . . .  - ; esrai des cornposCs cupri- 
ques  e r i i p l q i ! ~  en viticiil- 
turc. pnr M. Fonzes Dincon. - ; son dosage à l'aide d e  
l'iodure de polassiuiii. par  
M Litterclieiil-Hnniin . . 

D i p h é n y l a m i n e  : son ilo- 
. sage, par  M. I)reger . . .  
E a u  ; rechurclie e t  dosage iles 

nilriiles et  dcs nitrites, par  
. . . .  M. Tibuteau - ; i n l l u e n c ~  dés chlorures 

siir le dosage des nitra tes 
dans les enux. p a r  A1.H. IJer- 
rier e t  Farcg.  . . . . .  
- : inériio siiji:t, p a r  RI. Mar- 

cille. . . . . . . . .  - ; inenie sujet,  par  M. Parcy. 
338 et 

- : i r i C i i i ~  sujet, pa r  M. Saba- 
tini . . . . . . .  

- ; [Insage ;II chlorure d e  
iriagrii;siuin. a r  M. 1'kiffi:r. - ; recherche l e  iaibles quan-  
Iitiis de c.irbona1e d e  soucie. 

. . . .  par  M .  Flamand 
E a u  ox g h e e  : sou cssai, 

pa r  BI$. Coblentz e t  May . 
-: S;I rechei.cha dans  le lait 

en utilisant I'iirine comme 
rbactif. par  M. Fages Virgili. 
- ; s a  recherche, par M. Ho- 

. . . . .  t h e n f i i s s e r .  
- ; d o w ~ ~  d e  I'acidilé, p a r  

. . . . .  M. Enrlimann 
- ; le gaïacol e t  la  quinine. 

ri!acfiîs de l'eau oxygthiie, 
pürM.Denigés .  . . . .  

E a u  d e  l a u r i e r - c e r i s e  ; do- 
siijie de l'acide cyanhydri- 
uiie, riar MM. Gucrin et Gon- . . 
ne t .  . . . .  

Ebuolition : point d;i:h;illikon 
des irii!taux, par  M .  Wat t s  . 

E l é m i  ; caractères d e  l'klcrni 
d'Afrique . . . . . .  

E r g o t  d e  s e i g l e  ; son essai 
chiiniilue, par  M. Wood.  . 

E s s e n c e  de c i t r o n  ; son es- 
. . . .  sai. par  hl. l 'airy - dosage du citfal, p a r  

. . . . . .  M. Bcnnelt 
E s s e n c e  de f e u i l l e s  d e  lau- 

r i e r  ; sa composition . . 

Pages 
E s s e n c e  d e  l a v a n d e  ; ses 

falsifications.par M .  Uelphin. 204 - ; fausse essence d e  la- 
vande.  . . .  279 

E s s e n c e  d e  ' m e n t h e  ; ses 
caractères, par  JI. Habiiir . 401 

E s s e n c e  de m y r t e  ; ses ca-  
racléres . . . . 441 

E e s e n c e  d e  t é r é b e n t h i n e  ; 
recherche du pcirole. par  
M. Frey . . . . . . .  978 - ; son essai pa r  le biome, 

. . . .  par  M .  Mansici. 417 
E s s e n c e s  ; leur  dos;i,oe tlans 

les liqueurs,par 31. Vandani. 174 
E t a i n  : son nlosaei! dlt.clruly- 

tique, par M Williariis . 149 
- ; m2me siijcl., p a r  M. Pus- 

chin . . . . . . .  i 5 3  - ; son dosage dans  le fer 
blanc : . . . . . . .  2% - : S H  sdparation d'iivec I'an- 
timoine, par  M. P.irrajotow. 383 

E u c a ï n e  : si:para~ion de ia 
cocainc de I'eucaïrie-r et p. 
par  M. Miihe . . . . .  28 - ; réacl.inii difii:rentirlIe des 
eucaïncs-cr ist 3, p i r  SI. Gau- 
diissio. . . . . . . .  1 0 3  

F a r i n e  '; dosage di! l'acide 
phosphorique. (lar M.Carlc?. 57 

- ; ewploi des Iiiiiles de 
tiouille pour leur essai. pxr 
M. Loviton . . . . . .  414 

F B c u l e  ; sa recherche iiiiidic:o- 
lbgale par I'eniploi ( l e  lil Iii- 
mière polarist.e, pa r  31. Ht!r- 
m a n  ; . . . . . . . .  75 

F e r  ; dosage de l'az,,Le, Iiar 
M~ de Osa . . .  -2 . - .  - ; résistance rles siiliitiuns 
ferreuses I I'oxgdaiion par  
l'air, par  M.  Wtiiynski . . - : son dosage dans  les nia- 
tiéres rOfractaires, par  M. 
Stormer . . . . . . .  - ; nouvelle ri!aclion des pro. 
tosels de fer, p m  MM. Ri-  

. . . .  chaud  et Bidot. - ; son dosage iodoriiétrique 
en prcsence des acides vana- 
dique ct  chromilue,  par  M .  
Edgar. . . . . . . .  - : rlossge ( I I I  protnxvtle (Ir 
fer dans l a  inagnetiie, par  
M. Gage. . . . . . .  

- ; sou dosage rlitns les phos- 
phates, p a r  M. Gladdirig. . 

Fer b l a n c ;  dosage .le I'clain. 
F e r r o - a l l i a g e s  ; leur  ana- 

lyse, p a r  hl. Nicolardot . . 
F e r r o c y a n u r e s  ; lcur  dos.igc! 

dans  les solutions cyanurCes 
d e  cuivre, p a r  M. Green. . 

F e r r o - s i l i c i u m e  i leur  ana- 
lyse, par M. Xicolardot . . 
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F i b r e s  t e x t i l e s  ; reaclion co- 
loree de l'acide oléique per- 
mettant d e  dilfbrencicr les 
fibres animales des fibres 
végbtalas, par  M. Manea. . 

F l u o r  ; s a  recherche dans  lii 
bière, pa r  M. Flaniand . . - ; tsa recherche dans les 
substances alimentaires, par  
M. Rosset . . . 

F o r m o l  : voyez ~lddh!,de for- 
mique 

G a ï a c o l  ; son ernploi comme 
rcaciif d c  l'eau oxygcude, 

. . . .  o a r h l .  D e n i e h  
~ f u c o s e  ; saYrecherctie. par 

MM. Dobriner et Ostwald . 
G l y c é r i n e  (identification de 

etitea quantités dej, par M. 
Eeniges . . . . . . .  - ; soli dosage dans le vin et 
la biéie. par M. Grunhut. . 

G l y c o g è n e  ; s a  sèparation rie 
l'arnidon et  s a  caractérisa- 
tion dans les produits de la 
charcu!erie renfermant de la 
viande d e  cheval, 1~i1r hl .  
Piettre . . . . . . .  

G o m m e  ; sori dosagc dans le 
sirop de goiniiie, pa r  M. Au- 
guet . . . . .  

G o m m e  a d r a g a n t e  ; sa 'fa(- 
siticalion, par M. Scoville . 

G o m m e  l a q u e  ; (rechei.che do 
la  colophane J a n s  la), par  
M. Fœrster  . . . . . .  

H o u i l l e  ; dosage du soufre, 
. . . .  par  .M. Holliger 

H u i l e  c a m p h r e e  ; son essai, 
. . .  p a r  M. Rictiardson 

H u i l e  de c o t o n  ; sa  iecher- 
. . .  cbe, :par M. Garnier 

- ; rnSnie sujet,  p a r  Al. Hon- 
net  . . . . . . . .  

- : action d e  la chaleur s u r  
ses c n n ~ 1 a n l . ~ ~  physiques, 
p a r  MM. Liuliiier e t  hlanches- 
ter. . . . . . . .  

H u i l e  d ' e r g o t  ; ses  caracte- 
. . res, pa r  M. Riiihje. .- 

H u i l e s  de n o y a u x ;  leurs ca- 
rac thres . . . . . . .  

H u i l e  de m a r r o n  d ' I n d e  ; 
ses caractArcs, p a r  M. hlor- 
ten Stillesen. . . .  . . 

H u i l e  d ' o l i v e  ; recherche de 
l'huile de sCsariie, p a r  M. 
La bat . . . . . . . .  - ; niénie sujet, pa r  M. Ho- 
ton . . . . . . . . .  - ; même sujet,  pa r  M. Fleig. 

- ; rcclierche de l'huile de ci>- 
. . .  ton,  p a r  hl. Garnier - : méme sujet, p a r  M. Hon- 

ne t .  . . . . . . . . . .  

Pages 
H u i l e  de r a i s i n  ; ses carac- . - 

teres, par M .  Facchini . . 460 
H u i l e  de S a l v a d o r a ,  par  M .  

Hoolwr . . . . . . .  195 
H u i l e  d e  s é s a m e  ; ses rcac- 

. . .  tioiis, par M. Labat 20 
- : sa reclii~rche dans  l'huile - 

. .  d'olive, pa r  hl. Labat. 20 - ; niêiiie sujet,  par  M. Hoton. 102 
- ; an cnracterisation par  les 

réactions colorbes a u  moyen 
des aldébydcs aromatiques, , 

. . . .  par  M. f l e ig .  , 132 
H u i l e s  m i n 6 r a l e s  ; délernii- 

nation des iiialiéres asphalti- 
ques, par M. Lecoq . . .  37 

H y d r o g è n e  : sori dosage en 
grésence d e  l'oxyde de car- 

one et  d u  niél.haiie, par 
. . . . .  M. Nesrnjelow 398 

I n d i g o  ; s a  dbterininaiioo ' 

dans le coton teint. ptir M. 
. . . . . . .  Knerbt 438 

I n o s i t e  ; sa prPsence et  s a  re- 
cherc ie  ilans les vins nalu- 

. . .  rcls, par M. Perrin. 1 8 3  
- : iiiSine sujet, par M.  Meil- 

. . . . . . . .  lkre 375 
- ; l'inositc chez les animaux 

el les vegétaux, par M.Meil- 
. . . . . . . . .  Iére 376 

I o d e  (eniploi des  burettes a 
pince pour les titrages B 1'). 
par MM. de Konirii;k et Le- 
J e u n e .  . . . . . . .  191 
- ; son dosage dans I'iodothy- 

mol, par  M .  Cornbaut  . . 228 
-: son dosage dans Ir: sirop - 

. . . .  d'iridiire d e  fer. 3i0 
I o d o t h y m o l  : dosaae dc I'io- 

. .  de. pa r  hl. Cornbr~ i i l .  228 
I p 6 c a c u a n h a  ; composition 

cliirnique d e  ses cendrer, par 
. . . . . .  M. Blake. 396 

- : essai rapide d e  s a  poudre, 
par  M. Vaiidermeulci~ . . 459 

J a l a p  (reclierchc d e  la  colo- 
phane ddns l a  rdsine de ) ,  

. . . .  p a r  M. F e r s t e r .  44 
- ; son essai. pa r  M. Cowie . 199 
- ; étudectiiniiqnede la  rksine 

d~ jalap, par  MM. IJower et  
Rogerson. . . . .  461 

J u s q u i a n e  ( t i t razc des ox-  . 
traits de ) .  par hi. Hu,qli. . 201 

K i r s c h  ; leur couiposilion et  
l a  na lu re  des coniposés cya- 
niis qu'ils renferinedt, pa r  
MM. Rocques et  LEvy . . 138 

L a c t o s e  arecherche d u  sucre - 
d e  canne dans  le), pa r  MM. 

. .  Beyiliien et  Friccirich. 119 
Lait ; reclierche des acides 

siilicylic~ue et  tienzoïque,par 
M. Rohin. . . . . . .  53 
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- ; d m g e  du Beurre, p a r  M. 
mtor . . . . . . . .  - : i n m v 6 n i m b  d e  l'emploi 
dn bichrornate de potasse 
pour sa conservetion,par M. 

IMorivoisio . . . . . .  - ; ca~act&isation Bu mouil- 
Jlage, par M. W m t e r s  . . 

-.: rechmcàe de l'eau oxygé- 
née en iltilismt l'urine m m -  
me &tif, rpar M. Fagw 
Virgili , . . . . . .  

-3; recherche du rnauillage, 
par M. Corilalha . . . .  - ; dora3e de  formol, par ;M. 
Uvnes. . . . . . . .  

-; dhleeation H u  lnit pnur le 
d o s e  ,du Lmkme. par M. 
Carrez . . . . . . .  

-.;action de la lurniBre sir ke 
lail mdtiikiunr~ de bichrw 
mate b potasse, par M.%+ 
m d . .  . . . .  
- ; rechemhe d é  I ' e w  nxyg8- 

née, par M. Rolhenlusser . 
-; recherche rlu m o ~ i i l l a ~ e  

des leils alti)&, iper MAL 
M i n g  et Roy . . . . . . . .  - ; les diastases du lait e t  la 
rkaction à k pir;cphSnylBne- 
!diamine. par M M .  Bordas e t  
Toupldin . . . . . . .  - ; remarques a u  siijet dcda  
décorqpnsitiori d e  l'eau ony- 
génki: par les laits allerP:s, 
parM.Kohn-hbrest  . . .  - : recherche du  forniol, par 
%W. Shrewsbury et Knapp . 

Lait d P % n e s s e  (recherche du 
Yait do vache dans le k i t  d'), 
par M.  Gritnbrrt . . 

~ ~ m o l i n e  ; son dnsagr. dan; 
les savons, par M. Braun. . 

L h u u l o s e ;  le rbaclif S la  ré- 
sorcint: clilorhydrique ne 
caracterise p i s  uriiqurnie~it 
v e  sucre, par M Pieraerts . 

L i q u e u r s :  dosage des esaen- 
ces. par M. Vandam . - 

Litharge ; sa cimiposition, 
p r  MN. Remington et Har- 
tley . . . . . . . .  

L o i  sur les  f r a u d e s  ; di:- 
.owt dkliiriitsnt le territoire 
de la Chaiiip;izne . . . .  

-.; arrélk%wgri.adt des k b o -  
ratoiws olficiels . . %2 e t  - ; décret relalif à I'applpce- 
tion de diverses iégleiiienta- 
4ions en Algkie.  . 463 e t  - ; dmret doliniitant le Lerri- 
foire tcyant droit a la riéno- 

mination Cognac . . . .  
-; am!% .nomniant des ex- 

perts t i t i  wrv iee  de la .+ 
rpression des fraudes. 937 et 

Pages 

Ti% 

'103 

1 %O 

f a 9  

'150 

'!lx 

m 

4ai 

193 

21 5 

2 5 5  

i 15 

46% 

457 

mi 

430 

174 

311 

%2 

a66 

16L 

136 

363 

Page r 
- ; d ème't tléknikmt la réwion 

ayant tlmk à In d e n u n h a -  
tion %lrma~nac. . . . .  483 

- ; decret kiélirnitant la rémion 
a y a n t  droit B la d é n a d n a -  

. . . . .  tion Banyuls 404 
M a g n e s i t e  ; %on analyse, par 

. . . .  M. Huiidashwen 985 
M a g n é t i h  ; dosage dn pro. 

ltmyde de ler, ,par M. Gage . 386 
M a n g a n è s e  ; son dosage 

11, ctrolytiquc, par  M.Otin . '234 
M a t i è r e s  t i l i m m t a i r e s  ; co- 

lorants .aat ificieis euiplo)+s 
polir leur pr8parttlinn, paT 
M Kalmatamni . . . i439 

M a t i é ~ e s  m r g a n i q u ~ ~  ; leur 
dnstruçticm pour 11% ~ c c h w -  
ches ~toximlogiques, par N. 
Rerbosch . . . .  . i 9 3  

M e r c u r e  ; s a  recberche rians 
tes e~plos l r s ,  par  M. P a l t c r  
son . . . 436 

M 6 t a u x  ' ~ ë b ~ l l i ' t i o n  
des) .par  M .  Watts .  . . .  Y69 

. M é t h m e  ; scm dmage on 
prksence de l'oxyde de c n -  
%one e t  de l'hydrogène, p a r  
M.  Nesmj~low . . . . .  398 

' M é t h y l p e n t o s e s  ; 'leur re- 
nlteralie mi yrksence des 
pentoses. par M. fKusentha- 
ltr. . . . . . . . .  3 3  

:Miel;  moyen He distin am le 
miel natiiwl d u  niié?artifi- 
ciel, par  M. Ulz. . .  . ,157 

I M o l y b d è n e  ; son dosage &as 
l'acier, par M. Blair . . .  B t  
- ; son dosage dam ta rnolyb- 

dknitc. par  MM. Gilhert, Jan- 
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- ; recherche du gliicose par  
l'acide orihonitrophbiiylp~o- 
piolique, par  hl .  Bottu . . 439 - dosage de l'azote total, pa r  
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V i a n d e  d e  c h e v a l  ; sa carac- 
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I'iiiosite dans les vins, p a r  
hl. Perrin . . . . . .  182 - ; iiiime sirjei, par M. Meil- 
I b ï c  . . . . . . . .  375 - ; variations des proportions 
dc glucose 1.1 de lévulose, 
par  hl. Mestre . . . . .  i8ll 
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- ; dosage d e  la glyccrine, p a r  
. . . . .  M. Grunhut .  395 

- ; nature et  proportions d e  
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tions mkdicamenteuses, par  
M. Giiebel . . . . . .  277 

Z i n o  (rbaction colorée ~ P S  sels 
de ) .  par  M .  Campo-Cerdari . 205 
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