
ANNALES ET REVUE 

C H I M I E  A N A L Y T I Q U E  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N N A L E S  

CHIMIE ANALYTIQUE 
A P I ~ L I ~ U É E  

a L'lnd~~strie, iL 1 ' A ~ ~ - ~ c u l t u r e ,  R in Pharmacie et  à la Riologze 
E: T 

R E V U E  D E  CHIMIE ANALYTIQUE 
RÉUNIES 

I , c ~ L I B E B  SOUS 1.E I .ATHONACX DU 

SYNDICAT CENTRAL DES CHIMISTES E T  ESSAYEURS DE FRANCE 

Paraissant le 15 de chaque mois. - 
C. C R I N O N  

Birecleur du RApertoire de  pharmacie. 

BAYRAC. 
M. BOYMOND. 
CAMPREDON. 
CLUSS. 
H. C O R M I N B E U F .  
DEJORGHE. 
ED. DELLE.  
A. DOMEHGUE. 
F. DUPONT. 
F R I D I S S .  

CH. FRANCHE. 
GAROLA. 
GESCHWIND. 
A. GIRARD. 
ED. GOUTAL. 
F .  JEAN. 
LASNE.  
G. A.  L E  ROY. 
LINGRAND. 
MAGNlERde la  SOURCt 

MENOZZI. 
MERCIER. 
A MIGNOT. 
DE MOLINARI.  
MONTPELLIER.  
P E L L E T  
PEYTOUREAU. 
PORTES. 
POZZCESCOT. 
DE ROCHEFONTAINE. 

SCHIRMER. 
SELLIER. 
SIDERSKY. 
SOREL. 
T R I L L A T .  
P .  TRUCHOT. 
VANOEVYYER. 
VICARIO. 
W I L L E N Z .  
WOLFF.  

SECK~TAIHE DE LA R~DAUTION : 

X. ROCQUES 
Ex-Chimisle pvincipal du Laboraloiq-e municipal de Paris. 

PARIS 
4 5  - R U E  T U R E N N E  - 45 

- 

1900 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ERRATA 

P. i i ,  68 par~lpraphe,  3~ l igne,  rékablir coniriie suit I 'or t l iogapl ie  des 
noms propres suivants : B l u t . c k e ~ ,  Allitin e t  Jesser .  

P. 63. .ïe paragraphe, 3 ligne, lire : e n  9 u e l p e s  mznutes, a u  lieu d e  : 
en quelques secordes.  

P. 304. 3e paragraphe, rétahlir corrime sui t  la prenii6re phrase : L'oxyde 
de fer precipité, qui  ronticnt airisi une  certaine qnantite de  niclicl, est 
lave et dissous dans HC1. 
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ANNALES ET REVUE DE CHIWE ANALYTIQUE 
Année 4900 

A NOS LECTEURS 

'1 l'ricwsion cl14 r r n o i ~ u e l l s ~ ~ e n t  dv l ' m n r k ,  moîis a r lwsso~~s  ic nos 
le cl ri ci.^, ciï, n~énce leiirps Y I L C  110,s 1i1eil1~111.s . s ~ u h ( ~ i l s ,  / ' e x / ~ i ~ ~ s s i o u  tie notre 
b i m  1- ic i !  l ~ e c o n n ~ ~ i s s t r ~ . i r ~ i p o ~ c i .  ln  con/iaim q l i ' i ! ~  nrms (in,t térnoijruk. lies 
l e c t e r ~ s  de /a p n m i é w  l ~ e w e  mirilent p lus  spél;icl/enzenb 710s re)nercie- 
vzents : ils O I L ~  S I L ~ V I ;  ~ ~ o s c : f o ~ ~ t s :  quiceù leurs cnçouragemcnts, l e  Keçuril 
y u  n,o~is ucon.7 f i n d i  i:t gu,i est le seul j o u r m l  francois exclusiee~i~ent 
co~zscmé t2 In cl~inzir nnnlyiiqus, n grandi et /ii~ospc:ré a u  point d'êtrc 
rkoenii 1'1111. des o rp i t e s  scien/iJiqms franycis les plus imporlants.  

Ce q i~z  7ii~irii;e l'importoncn de ilos Annales et ce pi contr4me à les 
reirci1.e inlérc.rsnntes, c'est le nurrzbw des tsxwawz r>r-igiiînux p e  nos 
col labo~xtews  f ~ - n n p i s  ozc L ; I ~ I c ) I , ~ P ~ s  wulenl bieii nous adresser ; cette 
année, le notnbre d e  (,es Lrar.a~i:c s'ect e l d  à 65,  soit Iti de  plzis qu'en 
1898. En ou1i.e (-IL. ces l r m n u a  ori!/inaux, nous n v o m  ana2gsé 78 a?.- 
ticles etiiprrclztlis nu.c yuhlicutions fi-cin~aises ~t l X? ti-aonuz publ i s  
dans les j o u ~ t ~ a u n :  de tous les p u y  drc momie ; le  nombre des analyses 
de trauuzlx fvnncnis et etrc~ngew est inférieur ù celui de l'an dernier, 
ce qui vi;sulte de r e p e  les t ravaux  ori,qinaiu unl p r i s  une  plnce p2iu 
considéiable ; afin di: ne pas y i c e r  ci l'avenir nos lecteurs des renseigne- 
ments contcnur rlnits les publications frnrqraisa on, étrrin,qfres nous 
ai~~inenllr~.r~n,s disrii~innls de 4 priqes le texte founant chacun des douze 
nnrnbros de 1'a)ini'c : ihaque numéro aura d o r s  -10 pages au Lieu de 36. 

E n  faisant ce smrif ice,  nous aoons conscieme d'être utiles i nos 
nombi-eux lectezcrs et nous ne nigligerons rien ~ ~ Z G I .  apporter dnizs l 'a- 
venir d l'ceuure que nous avons entreprise toules les anzeliorntioiis szcs- 
ceptibles d'nu,qm.enter l'intirêt des Bnnalcs de chimie analytique. 

Le succis de rtotlz journal, nous le dermu ic rtos divouks collaborrz- 
teurs,  a i m i  qu'a cens  qui  ont bien voulu le fai,.e conriaifre a u t o w  
d'ezix ; nous remercions les uns et les ( ~ u t m s ,  et nous les prioizs de ~ ~ o u s  
cont imer  leur préc~kux concours. 

Nous ripitons e71,cm.a une fois que les cri1orl.ne.s des Annales sont orc- 
certes b tous les chimistes qu i  voudront bien nous adresser soit un tru- 
vail  or ig i i~al ,  soit qiir?lpes obsercations sur les méthodes d'analyse 
qu'ils auront ~xpi i~ inzent ies .  

X. I t o c ~ u ~ s ,  C. CRINON, 
Secrataire de la rbtlaction. Directeur. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Dosage du c u i v r e .  
Par M. M. WII.J.ERZ. 

Sous ce titre, les Annules de chimie anu,lyliyue (1) ont récem- 
ment publié une note de hI. J .  Girard. 

L'auteur, après avoir rappelé les difficultés que présente la 
précipitation du cuivre par l'hydrogène sulfuré, recommande de  
remplacer ce réactif par l'hyposulfite sodique. Ce procédé n'est 
pas bien neuf, mais il n'est pas étorinarit, la cllinlie analytique 
évoluant actuellement a pas de géant, de voir revenir sur l'eau, 
de temps a autre, d'ançiermes methodes tombées dans l'oubli et 
remises au point par la pratique journülikre. 

Aussi, rie puis-je qu'approuver le travail de  M .  Girartl, d'au- 
tarit plus que, ayarit fréquernmerit I'occasiori d'effectuer la pré- 
cipitation du cuivre par I'hyposiilfite sodique, je n'ai qu'a nie 
louer des résultats abterius. J'estime que tous les chimistes 
devraient suivre l'exemple de M .  Girard et  rappeler les anciens 
procédés qu'ils emploient, aprbs s'être assurés de leur exac- 
titude. 

11 y a une vingtaine d'années, Vortmann et Orlowsky (2) ont 
indiqué une marche d'analyse qualitative, dans laquelle ils évi- 
tent l'emploi de 1'hyclrogi:ne sulfuré et le remplacent par l'hypo- 
sulfite sodique. Ce sel, ajoulé a urie liqueur, se décorripose,  riais 
les différents auteurs qui se sont occupés de la question ne sont 
pas d'accord sur les produits de déconiposition qui prennent 
naissance. 11 y a mise en liberté d'ariliydride sulfureux et dépbt 
de soufre, en même temps qu'il y a forniation d e  légères quan- 
tibés d'acide sulfurique, et même d'acides tétra et pentathioni- 
que. Quelques acides, tels l'acide carbonique, certains acides 
organiques, l'acide sulfurique concentré, mettent en liberte 
des traces d'hydrogène sulfuréi. Selon Vaubel, l'acide hgposul- 
fureux H?S203, mis en  lil~erté, se dédouble en hydrogène sulfuré 
et en anhydride sulfurique S03, et ces deux corps, réagissant l'un 
sur l'autre, donnent lieu la formation de soufre et d'anhydride 
sulfureux. 

D 'aprb  Vortmann, au  contraire, il n'y a point production 

(1) Annales de  cliimic analytique, 1899, p. ,382. 
( 2 )  Z e i t s .  f .  analut. Clrem.,  Z0, 446, 1881 ; 21, 215, 1882 ; 22, 357, 

1883. 
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d'anhydride sulfurique, mais l'acide se décompose en hydrogéne 
sulfuré, anhydride sulfureux et oxygéne, les deux premiers corps 
donnant du soufre, tandis que 1'oxygEne oxyde une partie de l'an- 
hydride sulfureux à l'état d'anhydride sulfurique, en même temps 
qu'il provoque la formation de tétra et de  pentathionatc sodi- 
ques. 

Quoi qu'il en soit, les méitaux précipités, en solution acide, par 
l'hydrogène sulfuré, le sont également, dans les mêmes conrli- 
tions, par l'hyposulfite sodique, l'exception du cadmiurri et du 
plomb. L'arsenic, l'antimoine et l'étain ne sont que partiellement 
précipités, et d'autant plus faiblement que la solution est plus 
acide et la tempér~ture  plus élevée. Quant au chrome, a l'alu- 
minium,au zinc, au nickel,au cobalt et au manganèse, ces inétaux 
ne sont pas prbcipitks ; le fer est réduit à I'ktat de sel au minimum. 

Vortmann et Orlowski ci) préconisent, en outre, l'emploi de  
l'hyposulfite sodique, pour précipiter et doser le cuivre a l'état 
de sulfure cuivreux. [.a solution ciiivriqiie acide est additionnée 
d'hyposulfite sodique et chaufEe, jusqu'à ce que la prbcipité 
formé se dépose et que la liqueur surnageante soit claire. Le 
sulfure cuivreux est pesé, apr8s avoir été calciné dans un cou- 
rant d'hydrogéne ; on peut aussi le peser sous forme de  sulfure 
cuivrique, en le calcinant dans un courant d'anhydride carbo- 
nique (2).  

Mais ces opérations, assez longues et  fastidieuses, ne sont pas 
absolument indispensables, car, comme l'ont prouvé Nissenson et 
Keumanri (3), qui se servent également d'liyposulfite pour pré- 
cipiter le cuivre, le sulfure cuivreux, fortement grillé au contact 
de l'air, se transforme intégrale~rierit eri oxyde cuivrique. 

J'obtiens des résultats fort satisfaisanls en opérant de la ma- 
nière suivante : la substance à examiner est dissoute dans l'acide 
nitrique concentré et la solution obtenue est évaporée a sec ; le  
résidu est repris par l'acide sulfurique dilué et chauffé, jusqu'à 
l'apparition de lourdcs vapeurs blanches d'acide sulfurique. On 
dilue. Le résidu, constitué par la silice, les sulfates insolubles 
(plomb, baryum, calcium) et l'acide métastannique, est jeté sur 
un filtre. Le filtratum, renfermant tout le cuivre, est additionné 
[le quelques cc. d'acide sulfurique concentré, porté à 1'Cbulli- 
tion et traité par une solution bouillante d'hyposulfite sodique, en 
quantité telle qu'il y ait de 5 a 6 gr. de sel pour 1 gr. de substance. 
Dans ces contlitions, le sulfure cuivreux s'agglomère rapidement 
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sous forme de  grumeaux, et la filtration est trbs aisée. Ce préci- 
pité peut être lavé à l'eau chaude, sans qu'il faille craindre une 
oxydation et, partant, une perte. 

Comme il a été dit plus haut, le sulfure cuivreux ainsi obtenu 
peut 6tre transformé en oxyde wivrique, mais il est plus com- 
inode, et tout aussi exact, de  le dissoudre dans l'acide nitrique et 
d'évaluer le cuivre par voie iodométrique, comme le recominan- 
dent Mrestmoreland ( i )  et l'auteur de la présente notice (2) ,  qui 
se servent également d'hyposulfite sodique, pour isoler le 
métal. 

Comme le cadmium et le plomb ne sont pas précipités par 
l'hyposulfite, ce réactif convient très bien a la skparation quan- 
titative de  ces métaux d'avec, le cuivre, et  les rksultats que l'on 
Obtient ne laissent rien 1 désirer. Du reste, le plomb est éliminé, 
sous forme de sulfate, par l'acide sulfurique, dans le traitement 
prélinlinaire de la substance. 

Quant au bismuth, kgalement prScipit6 par l'hyposulfite, on 
doit l'éliminsr avant de  précipiter le cuivre, et on y parvient 
aiséillent en sursaturant la liqueur par l'ammoniaque et le car- 
bonate animonique et abandonnant au  repos, pendant quelques 
heures, dans un endroit cliaud. On jette sur un filtrele précipité (le 
sel hasique qiii prend naissance, et il suffit alors d'acidifier for- 
tement la liqueur tiltrée et de la soumettre a l'action de  l'hypo- 
sulfite sodique. Mais je me hâte de dire que l'élimination du 
bismuth n'est pas nécessaire, le plus souvent, cet élément n'étant 
presque jamais associé au cuivre, du moins dans les cas ordi- 
naires. 

L'Etain ne gêne pas la précipitation du cuivre, vu qu'il est di- 
miné, sous forme d'acide métasta~inique, par l'acide nitrique, 
lors de la dissolution de la substance. 

L'arsenic et l'antimoine ne sont que partiellement précipitk, 
en soliition fortement acide et à I'ébullitiun, et cela seulement 
aprEs que tout le cuivre est prkcipité. Je suis même d'avis que 
cette particularité pourrait être mise à profit pour la séparation 
quantitative de ces m6taux d'avec le cuivre, par précipitation 
fractionnée. C'est ainsi qu'en traitant, a l'ébullition, par l'hypo- 
sulfite, une solution très acide, renfermant plus d'arsenic que de 
cuivre, le cuivre [seul est précipité. En filtrant rapidement à 
cliaud, la liqueur filtrée reste limpide, aussi longtemps qu'elle 
est chaude, mais, à mesure qu'elle se refroidit, des flocons jau- 

(1) Journ. Soc .  ciiern..  ind., 5, 49, 1886. 
( 4 )  H c o .  c h i m .  anal., 5, 353,  1897. 
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nes de sulfure d'arsenic, de plus en plus abondants, se d6poscnt. 
L'antimoine se comporte cle la même manière. N'ayant pas 
pous& plus a fond les recherches dans cette direction, je ne puis 
en dire davantage, niais j'aj cru utile de signaler ce fait intéres- 
sant. Cepcntlaiit, Ic sulfure cuivreux précipité par l'hyposulfite 
sodique, dans les conditions ordinaires, est toujours souilli: par 
des traces de  sulfures d'arsenic et d'antimoine. Mais en grillant 
fortement ce mélange, ces derniers se volatilisent complbtenient. 
et le rksidu est constituk par de I'oxvde cuivrique pur. 

Les chrnmatea a l c ~ l i n v  iijoutés uu luit comme 

coiiservnteurs ; leur recherclie. 
Par M. ALEX. LEYS. 

Bien que, dans ces derniers temps, les cliromates alcalins eus- 
sent été préconisés à plusieurs reprises coinine agents c,onserva- 
teurs du  lait, nous n'avions eu, jusqu'à présent, que de rares 
occasions d'observer leur addition dans cc liquide. Cette année, 
il n'en est plus de même, et leur emploi tend a s'étendre dans 
des proportions dangereuses pour la santé publique. 

Nous avons rencontré, notamment, l'association frkquerite des 
cliromates et de la formaldéliyde, provenant, sans doute, de 
l'addition au lait de mélanges :intiseptiques jouissant d'une cer- 
taine vogue en ce moment. 

Nous n'avons pas l~esoin de dire qu'ktant donnée In grande 
puissance de colorntiondcs cliromates, ceux-ci ne sont ajoutés 
qu'a de faibles doses. Kst-ce a dire, pour cela, que les 1;iits ayant 
subi pareille addition peuvent être impunément employés dans 
l'alimentation? Nous ne le croyons pas. Si une ingestion unique 
peut, à la rigueur, ne pas offrir de bien graves inconv6nients, il 
n'en est plus de   né nie d'un usage répété, surtout lorsquc cet 
aliment s'adresse à de jeunes enfants ou a des personnes débi- 
litées. 

La proportion decliromate la plus fini,queminent ernployke est 
celle de un cent inillièine ; cependant il n'est pas rare de ren- 
contrer des laits plus fortement cliarghs. 

Comment d6couvrir cette fraude 9 Aux doses dont rious venons 
(le parler, la différence de teinte des laits incriminés est presque 
insensible. 

I I  faut avoir recours aux cendres. On évapore et on calcine au 
rouge cerise, dans une capsule de porcelaine, 50 cc. de lait, jus- 
qu'h l'obtention de cendres parfaitement blanches. Lescliromates 
alcalins, 6taot fiscs aux liautes teinpérnture~~restent rn6langés aux 
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dites cendres et leur donnent une certaine coloration. C'est ainsi 
quel 'on peut, sans dificulté, s'apercevoir de  leur présence, lorsque 
la dose est supérieure au cent-ini1lii:me. 

Au-dessous de  cette derniére  proportion, la reconnaissance par  
l'aspect des cendres devient trhs difficile. 

Ori doit alors opérer  d e  la fac;on suivante : 
On arrose les cendres avec d e  l'acide sulfurique concentré, en 

prenant bien soin d e  ne  pas les niouiller au  préalable. En pré- 
sence d e  chromate, cet acide sulfurique se colore en jaune rou-  
geàtre, e t ,  quand on  se place sous une certaine incidence, on ob-  
serve u n  dégagement très caractéristique de  vapeurs rougeâtres 
d'acide cliloro-cliromique, d u  à l'action de l'acide sur  le  cliro- 
mate com1)iné aux chlorures d u  lait. 

Ces diverses observ;rtioris donnant de  fortes présomptions en 
faveur d e  la présence des cliromates, il s'agit, maintenant,  de les 
caractériser.  

Voici l a  methode que  nous avons établie : 
Nous évaporons e t  calcinons 100 h 450  cc. de  lait dans une  

grande capsule plate d e  porcelaine, jusqu'à l'obtention de cendres 
blanc.lies. Après refroidissement, nous arrosons celles.ci avec 
quelques centimètres cubes d'eau distillée. Les cendres de  lait 
étant en grande partie irisolul)les, nous prndcisons ainsi une sorte  
de lessivage qui entraîne les cliroriiates. On jette le tout sur  un  
filtre, et,  en cas de présence de  cliroiiiates, le liquide passe coloré 
en jaune, tandis que,  dans le  cas contraire, il est complbtement 
incolore. 

Sur  l a  liqueur filtrée, nous pratiquons trois essais, deux pour  
nous persuader que nous sommes enprésencc d'un corps osydant, 
e t  le dernier  qui  nous sert a caractkriser le clirome. 

Premier  esssai : on prend d e  l'acide cblorliydriqiie pur  et con- 
centré, q u e  I'on colore avec quelques gouttes d'une dissolution 
de carniin d'indigo, jusqu'à I'obtcntion d e  la  teinte d e  la liqueur 
d e  Yelilirig. Ce réactif se  conserve saris altératiori. 

Pour  l'usage, voici cornnient I'on procède : on en met 5 cc. 
dans un tube à essai, e t  I'on porte a l'él)ullition. II ne se pro- 
duit aucun changement de  teinte. On y verse alors quelques 
gouttes d e  la liqueur provenant du  lessivage des cendres ; avec 
un  lait ordinaire, on n'observe aucune altération de  la coulcur ,  
tandis que  la plus Iégére trace de  chromate produit une décolo- 
ration immédiate. 

Deuxièine essai : on verse une certaine quantité d'aniline puro 
e t  d e  toluidine commerciale dans un  excés d'acide a&tique 
exempt de furfiirol. On passe s u r  le no i r  lave à l ' a ~ i r i e :  puis 
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finalement, on &tend d'eau, pour avoir un liquide d'une teinte 
jaune à peu près identique ii celle de rios liq~ieurs de Lessivage. 
Versons 5 cc. de ce nouveau réactif dans un tube à essai, et 
portons a l'ébullition : i l  ne se produit aucun changement de  
teinte. II en est encore dc mgnie après l'addition d'un égal volume 
du liquide de lessivage, quand celui-ci rie renferme pas de vliro- 
mate. Mais, quand cette dernière hypothèse est réalishe? il se 
développe la coloration rouge-cerise de la fuchsine par une ébulli- 
tion de 2 ou 3 minutes, suivie d'un certain temps d'attente. 

Ces deux réactions sont plus sensibles que celle de la teinture 
de gaïac, signalée par K.  Schiff pour reconnaître trBs peu d'acide 
chromique dans une solution aqueuse. 

Troisième essai : les deux opérations pr8cédentes nous ayant 
montré que nous étions en prbsence d'un corps oxydant, il nous 
reste a caractériser le chrome, ce que iious réalisons au moyen 
de  la réaction très sensible de l'eau oxyçén&e, indiquée par 
Barreswil. 

Nous prenons ce qui reste du liquide de lessivago des ccn- 
dies;  nous I'acidulons par quelques gouttes d'acide sulfurique 
dilué; puis, nous plaçant sur un fond blanc, nous faisons tomber, 
dans le tube àeesai qui le renferme, deux ou trois gouttes d'eau 
oxygénée. Immédiztement, dans l'affirmative, nous observons la 
teinte bleu fugace de l'acide perçliroiniqua. 

C'est ainsi que, par la suite des ophrations que nolis venons 
d e  décrire, nous arrivons à caractériser aisément le chromate 
ajouté au lait à la dose de cinq millionièmes (i). 

Siir uu élément d'erreur dans la raeherclie du riz 
ajuuté & lit lhrine de frunieiit 

Par M.  L .  Vnui~ i s .  

Quand on veut rechercher la farine de riz ajoiitéa fraiiduleu- 
serrierit à la farine de froriierit, on eiriploie, ainsi que M .  Collin le 
coriseille, les méthodes précoriisées par M .  Arpiri et hl. Lucas. 
Ces mkthodes ayant ét6 publiées dans ce Recueil (?), je n'y re- 
viendrai pas ici ; je me bornerai à rappeler qu'elles ont toutes 
deux pour base unique la recherche des grains composes d'amidon 
de riz. L'addition d'une quantité de riz inférieure a i p. 100 peut 
ainsi être décelée facilement d'après les auteurs de ces procédbs. 

1)aiis une expertise récente, où un meunier était accusé d'avoir 
ajouté du riz à sa farine, alors qu'il affirmait le contraire, j'ai été 

( 1 )  Travail fait au TJaborat.oire miinicipal de Pa.ris. 
(2) A n n m l ~ s  de  chimie annl!jtique, 1898, p. :+Tl. 
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appelé à rechercher les causes du d i f f h  end survenu entre l'indus- 
triel et l'expert. 

Je  me suis fait préseriter le blé q u i  avait scrvi à la rriouture, 
avant et aprés nettoyage, et j'ai constate qu'il renfermait, m h e  
dans le dernier cas, de notablw proportions d' i r ru ir .  La présence 
de cette graminée est beniicoiip plus fréquente qu'on ne le sup- 
pose dans certaines contri;es de la horri~aritlie; cûtte année, Ic 

Fig. 1. - (es' es? es" Epideriiie rxtilrieur d c  l a  iiallc. - (r i)  Epiderme inti;- 
rieur. - (pa) Parcrichyme dr la  balle. - ( c ' é i i  ICliicarpe. - ( c l )  Cellules 
transversales. - ( 1 )  Collules tiiliulaires. - (mj Jli~socarpe. - (IL) Coiiclie 

'Iiyaliric. - (ch) Myceli~iiii du clioiii]iijirion. - inp)  Assise prot,i~iqur!. -- 
(O) Amidon. 

grain était lourd et avait acquis un développeinent tout particulier, 
dû vraisemblablement i ce que l'ivraie n'avait pas 6té versCe, 
comme le blh, pendant les orages du milieu de l'été. 
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Si l'on applique à une farine obtenue avec un tel blé les pro- 
c é d k  de recherche du riz, on trouve des grains composés d'ami- 
don d'ivraie, qui sont foriiiés de petit grains ayant la méme gros- 
seur que ceux du riz et avec lesquels il est impossible de les 
différencier. Un expert, non prévenu, aurait conclu, après cette 
constatation, que la farine en ques~ion était additionnée de 
farine de riz; c'est en effet, ce quiavait eu lieu dnns le cassignalé 
ci-dessus. 

Il importe, pour éviter i l'avenir une semblable confusion, de 
compléter l'examen sur lequel a été fondée jusqu'ici la preuve 

de  la falsification, en 
y ajoutant la reclier- 
clle de certaines cel- 
lules caractéristiques 
de l'ivraie. 

.-&J. D'après M .  Eu& Col- 
lin, a I'obligcance rlu- 

C i  quel je dois les rensei- 
gnements qui suivent, 
les parties d u  fruit 

-,p, qui rlifférencient net- 
tement l'ivraie des au- 

' I "  tres grarninées sont : 
1 0  Le tégument ex- 

terne de la balle, dont 
l'aspect change sui- 
vant qu'on l'examine 
en liaut (es"), au mi- 
lieu (es2) ou en bas 
(es'). La présence rle 
ces éléments dans la 
farine est un signe 

Fig. 2. - (es) Epiderme supkrieur dc la halle. 
-(hi Hyporlcrrue. - ipui Assise parencllyma- certain de la présence 
teiise. - (ei) IQiiderme interne. - ( r !  Epicarpe. de l'ivraie. 
- (ml Xbsoc;~i'pe. - ( e t )  Celliiics transverialer. 
- (ai Enveloppe de In graine. - (?LI Kiicc?ile. 4' certaines cellu- 
- (ch)  ~ ~ i i ~ i i i p i g n o n .  - ( n p )  Assise protéique. les parerichymateuses 
- ( u )  A ~ ~ U I I I C I I .  

( p n ) ,  voisines de l'épi- 
carpe, aux parois très entourées, qu'on ne rencontre pas dans le 
blé. le seigle ou l'avoine. 

3 0  Les cellules transversnlesdupéricarpe (ct) ,  qui sont colorées, 
tandis que, dans le blé, elles ne le sorit pas, et qui, de plus, sont 
lisses, alors que, dans le blé, elles sont très nettement ponctuées. 

Enfin, il faut mentionner la présence probable d u  champignon 
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qui envahit si fréquemment l'ivraie, comme un autre cllanipignon 
I'Endoco~idiiim f~mule7itunt, qui a &té trouvA par h i M .  I'rillieux et 
Delacroix daris le seigle énivrant. 

La conduite de l'expert qui, avec les procédés Lucas ou Arpin, 
aura trouvé une petite quantité de grains composés d'arnidon, 
est niaintenant facile à établir. II devra recueillir le résidu que 
les eaux de lavage provenant de l'extraction du gluten laissent 
sur un tamis trEs fin nu 250 (procédé Jiiic,asj et reclierclier trés 
soigneusement les élements indiqués plus haut. C'est seulement 
lorsque cette recherche aura donné un r h l t a t  riagatif et que 
l'expert aura une tleuzièmt! base d'apprkciation, qu'il pourra con.  
clure. à la présence du riz clans la farine incriminée. 

Uréoiiiètre clinique à iiidieatioiis directes. 
Par M .  A .  B o u i i i ~ z .  

Le dosage rigoureux de l'urée dans l'urine est une optkation 
de  laboratoire longue et délicate, a laquelle on n'a recours que 
dans des cas spéciaux, lorsqu'il s'agil, par exemple, de déter- 
inintir le rapport de l'azote de l'urée à l'azote total; en général, 
les résultats approxiiriatifs qu'on obtient rapidement par le do- 
sage à I1liypohromit,e de soude suffisent au médecin qui désire 

savoir s'il y a excès ou insuffisance, 
augmentation ou diniinution dans l'éli- 
mination de l'urée. 

Parmi les nombreux appareils pré- 
conisés pour mesurer la quantilé d'azote 
mise en liberté par I'liypobroinite de 
soude, ceux qui rie nécessitent pas I'ein- 
p h i  des cuves à eau ou a mercure sont 
les plus pratiques. 

Le nouvel uréoinètre que je fais cons- 
truire (1) n'est qu'une siniplitication 
du tube de Dannecy. Lc robinet a été 
remplacé par un tubi? semi-capillaire, 
qui fait corps avec l'appareil et qu'on 
obture avec Ic doigt pendant la réac- 
tion ; un  ajutage latéral, qu'on peut fer- 
mer i l'aide d'un boiiclion en caoiit- 

ciiouc, facilite l'introduction des divers liquides. Ses tlirrierisioris 
ont d té  réduites, et on opère à l'aide d'une pipette jaugée a 

(1) Cct, appareil  se trouve au Comptoir scientificjiic du Nord, 32, rue 
Faidlirrlie, b Lillr.  - l J r i x :  7 francs a7)cc l i i  pipe t l r .  
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Bcouieinent libre; enfin, sa graduation supprime l'emploi des 
tables et donne directement, par 
siiiiplc lecture, le chiffre de l'urée 
en grammes par litre d'urine. 

Ce résultat a été ohtenu en par- 
tant de cette dorin6e (facile à vé- 
rifier à l'aide de solutions titrées 
de sulfate ou de  chlorliydrate 
d'ammoniaque, qui dégagent de 
98 à 99 pour 100 de leur azote), 
que, dans les conditions de l'ex- 
périence, O cc. 4 d'azote corres- 
pondent très approximativement 
a i rniiligr. d'urée. 

Pour se servir de cet ur6oinè- 
tre, on opère de la manière sui- 
vante : l'appareil étant placé dans 

Fig. 4. la position de la figure 1,  on y 
fait pénhtrer, par la tubulure' latérale, successiveinent et en évi- 
tant le mélange : 

1" Une quantité de solution d'hypobroinitc de soude suffisante 
pour atteindre le trait inftkieiir de la graduation (Cette solution 

est préparée avec 7 cc. de brome, 60 cc. 
savonniers et 14.0 cc. d'eau 

distillée jusqu'au premier 
trait circulaire vers le haul du tube ; 

3O 1 cc. d'urine exactement mesuré 
avec la pipette jaugée. 

On ferme immédiatement la tuhulure 
latérale avec le boiiclir~ri de caoutchouc. 
et on obture avec le doigt l'orifice supC- 
rieur du tube capillaire ; on ret,ourne le 
tube, pour le iiiettre dans la situation 
qu'indique la figure 2 ; on :@te a plu- 
sieurs reprises, et, lorsque tout déga- 
gement de  bulles gazeuses a ces&, on 
enlève le doigt, et l'appareil se retrouve 

Fin. 3. dans la situation de la figure 3 .  Soiis 
l'influence de la pression intérieure, il s'écoulc spontanément 
Lin volume de liquide égal au volume de l'azote dégagé par la 
réaction. 

On rStablit alors l'instrument dans la position primitive, on lil, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



au bout d e  quelques instants, au  point d'affleurement du  liquide 
s u r  l'kchelle graduée, le chiffre de  I'iirb,e par  litre d'urine. 

Si l'on veut  tenir compte de  l'influence de  la température e t  
de la pression, il siiffit de  faire immédiatement un nouveau do-  
sage en employant, a u  lieu d'urine, 1 cc. d'une solution d e  clilo- 
rliydrate d'ammoniaque a 4 gr.  80 pour  100 gr.,  solution qu i  
correspond a une solution d'urbe h 1 gr .  pour  100. Soit R l e  chiffre 
obtenu en opérant sur  l'urine : 7% celui obtenu en opkrant s u r  
la solution d e  sel ammoniac ; l e  chiffre après correction r est 

10 ru'. 
donné par  la formule x = - 

n 

Sur le dosage de l'eau oxygéiiée. 
Par M. II. C o n r i ~ n w u i i .  

Les Annales de chzrniennal~ltique d u  mois de décembre L .. A 

publié une lettre de M. Ilemicliel, e n  rcponse à un  article :ur le  
dosage de  l'eau oxygénl,e que j'avais écrit  dans le nuniéro d e  
novembre du  même Recueil. 

M.  Demichel m e  reproche d'avoir signalé ce dosage comme 
étant nouveau ; telle n'a jamais été rrion intention: car la façon 
d'opérer que  j'ai indiquée m'était familière depuis une dizaine 
(fannies, et le but  que  jevisais était simplement de  faire connaître 
une  rnétliode fort peu employée, t rès  pratique et  pouvant ê t re  
utile à mes  confrères. 

.le m e  permettrai  de  faire remarquer  à M .  Demichel que  la mé- 
thode d e  M. Contamine n'a qu'un point d e  commun avec la mienne : 
c'est l'eniploi d'un tube gradui: de 50  cc. et du  permanganate d e  
potasse ; RI. Çoritamine se  sert d'un tube  gradué spéc in le l~rcnt .  a par- 
t i r  d'un jaugeage d e  30 cc. ; avec ma rnétliode, au contraire, 
un  tube  qdconqz~e,  gradué jusqu'a 50 cc. en dixiémes de centirn. 
cube peut ê tre  employé;  de plus, j 'opère en Ligueur acide, tandis 
que 81. Contamine opère en solution ammoniacale ou neutre, 
ce qui a l'inconvénient, tout en donnant des  résultats peut-étre 
aussi exacts q u e  mon proc,éd&, de  laisser, adhérant aux parois d u  
tubegradué,  u n  dépôt ocreux assez important  pour rendre dif- 
ficile la lecture di1 volume gazeux. 

Sans critiquer la méthode de  M. Contamine, je me  permettrai 
simplement d e  faire remarquer  que la décomposition de  l'eau 
oxygénée est nioins rapide par  son procédé que par  le mien et  
q u e  le mélange liquide a l ' intérieur du  tube donne une mousse 
très abondante, qui  est fort gênante. En outre, dans ce procedé, 
le volume gazeux dégagé.comme du reste en employant le bioxydc 
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de manganèse. donne directement l e  volume, tandis que, par la 
décomposition en solution aclde, le volume d'oxygbne dégags doi t  
être  divisi  par 2. Je tiens à faire ressortir tout,es ces diffcrences, 
afin de hien mon:rer a M. Demichel que le pro:étlé que j'ai indi- 
qué ici, il y a quelques mois, n'a que quelques points communs 
avec celui de M. Contamine et qu'il en est plulôt un perfectionne- 
ment .  

A pi.opos du titragc aie l'eau oxygéuée. 

M .  Cuniasse nous adresse la lettre suivante, que nous insérons 
bien volontiers : 

Mon cher ami, 
Comme suite à la lettre parue sous cette rubrique, clans les 

Anncdes de décembre ( i ) ,  permettez-moi d'ajouter un dernier 
mot, qui, je le crois, mettra les clioses au point. 

En efret, le procédé de M. Contamine n'est pas nouveau ; il est 
employé depuis longtemps dans certaines usines. Cette méthode 
a été publiée, nori seulement clans le Bul le t in  (le la Sociéte' indus- 
trielle de Houen, mais encore clans le Moniteur des tissus, en 1885, 
d'où je l'ai extraite pour la mettre dans mon livre sur les Jlodes 
opiratoij.es des essais d u  commerce et de l'industrie, que je viens de 
faire paraître en collaboration avec M.  Zwilling. 

Le procédé Conlaininc cst exact et rapide, mais je lui préfkre 
le procédé nouveau de M .  Corminbœuf (21, qui diffkre compléte- 
ment : 

i0 Parce qu'on oph-e en solution acide, ce qui permet de voir 
si la quantité de  permanganate est suffisante ; 

2 O  Parce que,dans ces conditions, on obtient un volume double 
d'oxygène, qui doit être divisé par deux, cu qui donne plus de 
sensibilité à l'essai. 

.l'ai modifié la pratique du procédé Corminbœuf; j'utilise 
l'uréomètre de Noël. Dans l'éprouvette à t~ypobromite, je place 
une pincée de permanganate eri poudre, que je recouvre de 35 cc. 
d'acide sulfurique dilué, qui doit rester rouge tout le temps de 
l'opération. Dans l'éprouvette suspendue au bouchon, je place 
Z cc. de l'eau oxygénée a essayer ; je ferme, je relie a la cloche 
graduée à l'aide du tube en cailutchouc; j'agite, et, quand le dkga- 
gement est terminé, le volurrie dloxygEne trouvé, divis6 par deux, 
correspond au vol~irne de l'eau oxygénée. 

Agréez, etc ... 

(1) Voir Annales de Chimie analytique 1899, p. 381. 
(2) Voir Annales de Chimie analytique, 1899, p. 404 
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nétictioii colorée spécifique des nitrntcs. - M. DE- 
NIGI3S ( H d l ~ t i n  de  lu Socie'té dt! phul-m. de Bo~deu,ux de septemhre 
i899) .  - Les réactions spécifiques connues des citrates sont des 
rhactions rle pr6cipitatiori ; il y a ,  d'abord, celle de M M .  Arnaud 
et I'adé, qui consiste à utiliser l'insolubilité cornplkte du nitrate 
de cinc!ionarnine en milieu acide. 

I I  y 2 ensuite celle de M. Grirriaux, qui consiste dans l'emploi 
cl'une solution aqueuse rle nitroquinétol, aciciulée a l'aide de l'a- 
cide sulfurique, laquelle doririe irrirnédiateiiierit uri précipi16 de 
nitrate di: nitroqiiini5tol c n  ~irésence de l'acide nitriquelibre ou 
d'un azotate. 

1.a réaction que propose M. 1)enigès est uric rkaclion colorGe. 
Lorsqu'on ajoute a 1 cc. d'une solution d'un nitrate ou d'acide 

nitrique, 112 cc. d'une solution d'antipyrine 5 pour 100, puis 
i cc. r> d'acide sulfurique concentrk et pur, il se d&eloppa, après 
agitation, une couleur carmin, trks perceptible avec une solution 
ne renfermant que 11'7 pour 100 d'acide nitrique. 

Si l'on doulde la quantité [l'acide sulfurique, la teinte carmin 
tend vers l'orangé et meme vers le jaune, mais redevient carmin 
par addition d'un volurrie d'eau égal à 2 ou 3 fois le volurrie du 
melange. 

L'addition d'un excès d'acide sulfurique permet de reculer la 
limite de sensiùilité de la réaction et d 'apprkier  encore nette- 
ment 1 gr. d'acide nitrique par litre ; de plus, la teinte rose que 
produit l'addition de l'eau est spécilique. 

L'acide azoteux an excbs @ne la réaction ; il donne, dans las 
conditions ci-dessus indiqukes, la teinte vert.bleu caractkristi- 
que de la nitroso-antipyrine ; cette coloration passe au jaune ou 
à l'orangé par addition d'acide sulfurique, et l'acidition d'eau fait 
virer la cou1eur.a~ janne clair. 

On peut néan~noins. dans un mélange conteriarit de l'acide ni- 
lreux i:t de l'acide nitrique, décéler ces deux corps avec le même 
réactif; pour cela, on acidule 1 cc. de ce mélange avec 3 ou 4 
gouttes d'acide sulfurique; on fait bouillir; après refroidisse- 
ment, on ajoute 1/41 cc. de solution aqueuse d'antipyrine d 5 pour 
100; on obtient urie coloration vert-bleu ou vert-jaune, qui dé- 
cèle le rdsiJu d'acide azoteux non expulsé. Si l'on verse, en plus, 
3 cc. d'acide sulfurique, le liquide devient orangk; l'addition de 
2 ou 3 volumes d'eau développe la teinte carmin. On peut ainsi 
déceler les nilrates en pr6sence d'au moins vingt fois leur poids 
de nitrites. 

Les chlorates, au contact de l'antipyrine et de l'acide sulfuri- 
que, donnent une coloration jaune foncé devenant jaune clair par 
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addition d'eau ; ils peuvent donc, comme les nitrites, masquer 
la réaction propre aux nitrates; néanmoins. on peut caracté- 
riser les chlorates et les nitrates dans la mkme solu~ion ; pour 
cela, on prend i cc. de liqueur ; on y ajoute 4 gouttes d'acide 
sulfurique et 2 gouttes de bisuliite de soude a 3640"aumé ; on 
fait bouillir ; apres refroidissement, on ajoute 112 cc. cle solution 
d'aritipyrine A 5 pour 100 et 3 cc. d'acide sulfurique; si la solu- 
tion contient des nitrates, il se produit une coloration rouge 
carmin par addition d'eau. 

Titrngc? du cacrclglrite ale soude. - M M .  IMBERT et 
ASTHUC (.lownuZ de p h a m .  et de chim. du 1"' novembre 1899). 

- L'acide cacodylique As0 se comporte commc uncorps 

neutre à 1'1iAliantine et monohasique a la phtaléine d u  phthol ; 
quant au cacodylate de  soude. il est tliéoriquemcnt neutre à la 
plii:riolphtaltIine, ct, si l'on ajoute à ce sel un acide monobasique, 
comnie I'ac,ide clilorliydrique, en quantité suffisarite pour que le 
niélange devierine neutre à I'litiliantine, il en faudra 1 molécule 
pour 1 niolécule de sel. 

Ces consirl6rations ont conduit MMvI. Imbert et Astruc a instituer 
le procédb suivant pour le titrage du cacodylate de soude : on 
fait une solution riScinormale de cacodylate de soude avec i gr .  60 
d e  ce sel et 100 cc. d'eau distillée ; on prend 10 cc. de 
celle solution, qu'on rieuti d ise  i la pliholphtaléine eri y ajoutant 
quantité suffisante d'une solution alcaline faible ; on additionne 
alors la liqueiir de quelques gouttes d'likliantine ; puis l'on verse, 

l'aide d'une bwetle. une solution décinormale d'acide clilorliy- 
clrique ou d'acide sulfurique ; les prernibres gouttes d'acide font 
tlisparaitre la couleur rose de la phériolphtaléine, qui est rern- 
plal-ke par la couleur q u e  prend I'héliantine en milieu alcalin ; 
on continue l'affusion de la liqueur acide jusqu'a formation de la 
couleur rosée de l'héliantine en milieu acide. Du nombre de cc. 
de liqueur acide employée (n), on déduit la teneur pour 100 en 
cacodylate de soude au inoyen de la forrriule suivante : n X 100. 

Les sels du  c:omnierce sont tous acides a la phénolphtaléine et 
contiennent de l'acide cacodylique libre ; pour trois Cchanlillons 
essayks par M M .  lrnbcrt et Astruc, la teneur en cacodylate pur et  
sec a été de 92.90, 88 et 75.20 pour 100. 11 convient de  remar- 
quer que cela n'a rien de surprenant, car il est probable que. 
lorsqu'on cherche a isoler le cacodylate de ses solutions, ce sel 
subit, sous l'inlluence de l'eau, une dissociation analogue a celle 
qui se produit avec les glycéropliospliates dirnétalliques, qui, 
tous, devraient être neutres la phénolphtaléine, et qui sont 
presque tous légèrement acides. 
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Xnuveaii yrocéùi: d e  titrage de I ' i o l u r - e  da par- 
tnssiuni. - M .  E. VINCEYT (./oum. de pharmacie p t  de chimie 
du IcPdécemhre 1899, p. 481 ) .  - Parmi les méthodes d e  titrage 
de l'iodure de  potassium, on utilise, de  préférence, le procédé 
Personne, le procédé Bertliet ou le procédé Falibres. 

Le premier  de ces procédés est bas6 s u r  le priricipc. suivant : 
lorsqu'à unesolution d'iodure de potassium o n  ajoute une solu- 
tion de bicblorure de mercure,  il  y a formation d'iodure de  mer- 
c~irr3, qui  se dissi)ut dans l'excès d'iodure alcalin. Dbs que la moi- 
tié de l'iodure est entrée en réaction, l'addition d'une goutte d e  
la solution mercurielle donne naissance a un  trouble de  couleur 
rose q i ~ i  est le teriiic de la rkaction. Ce p r o c d 6  a kt6  niodifik par  
SI. Carles, qui a rubstitué a l'eau distillGe, daris la préparation 
des liqueurs, l'alcool à 17"; i ,  et  par hl .  Lafay, qui,  pour empkcher 
la dissociation de  l'iodomercurate, a proposé d'additionner la 
l iqueur  de clilorliydrate d'ammoriiaque en solution à 5 p. 1 0 0 .  

Le procédé Bertliet est basé sur  l'acliori des  iodates sur  les 
i o d i i r ~ s  e n  présence d'un acide. Ce prockdé, très simple en pra- 
tique, puisqu'il consiste à verser une solution titrée d'iodate de 
soude pur  dails l ' iodure en présence de  SU'I12, exjçe l'emploi 
d'iodate de soude pur ,  e t  le procédé devient inexacl dans le cas, 
fréquent. ou  l'iodate renferme d e  l'iodure et dans celui où I'io- 
d u r e  à t i trer contient de  l'iodate. 

Dans le procéd6 Falières, on déplace l'iode par  le perclilorure 
de  fer, et  on dose l'iode mis  en l iber té .  

Le procédé employé par  RI. Vincent corisiste, comme celui d e  
Berthet, à faire réagir l 'acide iodique s u r  l ' iodure;  la réaction est 
la suivarite : 

G 10% + +? K I  = 5 1031z + 3 l2 + 3 H-O 
Il suf i t  donc d e  mettre, en prAsence d 'une quantité fixe de  l'io- 

dure a essayer, une  quantité d'acide iodique supérieure celle 
q u i  est nkcissaire pour  prodnire  la r6action e t  a doser  lm l'hy- 
posulfite d e  soude l'iode mis  en liberté. 

Mode opt:ratoit.e. - Faire dissoudre 1 gr .  d ' iodure à essayer 
dans un  litre d'eau. Faire  dissoudre, d 'autre  par t ,  2 gr .  d'acide 
iodique dans un  litre d'eau. Mélanger 100 cc. de  ces deux solu- 
tions. Mesurer 5 ou 10 cc. d e  solut-ion titrke d'hyposulfite de  
soude (24 gr.  80, et 2 gr .  d e  bicarbonate de  potasse par  l i t re) .  
Enfin, verser goutte à goutte, à l'aide d 'une burette graduée, la 
l iqueur  iodée dans la solution d'hyposulfite, jusqu7à léghre teinte 
jaune. 

Dnsage des  ~ l h ~ m n ~ e ~  et dr:s peptones. - M. JEAN 
EFFKONT (Hz112. Soc. chim.iqzie d u  2 0  juillet I899). - bI. Effrorit 
a constaté a u e  la solubilité des matiéres albuniinoïdes dans l'al- 
cool varie suivant que  le  milieu est neutre ou  acide ; une  solution 
acide de  syntonine, d 'a lùumose et d e  peptone n'est pas précipi- 
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table par l'alcool ; lorsque la solution est neutre, les albuinoses 
sont precipitées par l'alcool et les peptpries restent en solution. 

En se basant sur ces oi~servations, (. lrffront a établi la mé- 
thode suivante pour l'analyse de la peptone brute, analyse qui 
consiste dans la détermination quantitative de la syntonine, des 
alburiioses et des peptones : on prend JO cc. tl'une solution de 
peptone brute a 5 p. 100 ; on les neutralise à l'aide de In 
soude décinormale, et on laisse reposer pendant deux lieures ; on 
filtre, pour séparcr le prbcipité de syntoninc ; on lave le filtre à 
l'eau, puis a l'alcool absolu ; on skehe à 100 degrés, et on prend 
le poids de la syntonjne ; il est aussi nécessaire de faire une 
détermination du poids des ceildres du précipité et de les retran. 
cher du poids total, parce que le prScipitk contient souvent une 
proportion assez élevée de matières minérales. 

Le liquide neutre, débarrassé de la syntonine, peut servir a la 
détermination de la peptone, mais, comme ce liquide est dilué 
par 13 soude déi:iriormale et par des lavages successifs a l'eau et 
à l'alcool, il est préférable d'opkrer sur un autre écliantillon ; on 
prend 50 cc., de la solution de peptone lirute, qu'on neutralise 
avec la soude normale ; on amène. avec de l'eau, au volume de 
55 c c . ,  et on filtre aprbs un repos de deux heures; on prend 54 cc. 
du iiltratum, qui correspondent a & O  cc. du liquide primitif ; 
on ajoute 8 cc. d'acide clilorhydrique normal, puis 25U cc. d'al- 
cool à 9s0 ; au liquide alcoolique rt:sté clair on ajoute 8 cc. de  
de soude normale ; on agite et on laisse reposer ; il se forille un 
précipité qui adhère aux parois duvase, desquelles on le détache 
au moyen tl'une baguette de verre ; au bout de deus heures, on 
recueille le précipité sur un filtre taré ; on le lave avec l'alcool a 
75O et on le clesshche à 100 degrk  , le poids de 1a substance skclie 
représente le poids des albiimoses. 

Le liquide alcoolique filtri: est évaporé au bain-marie ; le résidu, 
dessSelié à 100 degrés, représente le poids de la peptone et des 
matibres iiiinérales ; pour obtenir le poids de la peptone, il suffit 
de soustraire du poids de ce résidu 0,468, qui représente la dose 
de chlorure de sodium contenu dans le produit analys&+ 

Lorsque la substance a analyser ne contient qu'une faible pro- 
portion de matières minhales, on arrive à des rksultats satisfai- 
sants en preiiant simplement le poids des matières insolubles et 
des matières solubles. Dans le cas contraire, il est utile de  corri- 
ger les résultats par un dosage de l'azote contenu dans les albu- 
moses et la peptone skparées. Dans certains cas, il peut 6tre avan- 
tageux de laisser le liquide alcoolique acide en repos pendant 
quelques heures, de manière à obtenir la précipitation des sels, 
qu'on élimine par filtration avant la neutralisation par la soude. 

D'après M.  Effront, cette méthode est expéditive et fournit des 
chiKres concordants avec des solutioris de peptone brute conte- 
riant tic 1 à 10 p. 100 de matières protéiques. 
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Dusage voluiiiétcique des quinories dkrivées du 
henrène. - M .  A. VhJJEUR (Comptes ~ m d z t s  d u  9 octobre 
1899, p. 5 5 2 ) .  - L'auteur  propose un procédé de dosage basil 
su r  la réduction des quinories par  l'acide iodhydrique et reni- 
place celui-ci par  uri mélarige équivalent de HCI et d'iodure de 
potassium. 

La réaction s'effectue d'après l 'équation : 
C"IILO" fIICI+ 2 K l =  CcHGO" 2KC1 .+ I2  

L'iode mis  en liberté est t i tré par  l'hyposulfite d e  soude. 
On prClève une quantité de  quinone pure  et  sèche,  tellequ'elle 

mette en liberté O gr. 20 à O fr.  50 d'iode, et on la dissout dans 
un peu d'alcool. U'autre part ,  on inélange rapidement -30 cc. 
d'iodure de  potassium à 10 p. 100 avec 20 cc. d'IICl dilué de 
moitié dans l'alcool à 93" ; or1 verse c e  mélange dans la solution 
(le qiiinone e t  on  titre avec I'l~ypoaiilfite l'iode mis en libertk. 

Il importe  d'effectuer préalablement le mélange d'HG1 et  (le I'io- 
d u r e  et  non d'ajouter séparément ces produits à la quinone, car 
l'acide réagirait immédiatement s u r  la quinono et  l 'iodure dater-  
minerait  une oxydation partielle. 

Ce procédé paraît applicable 2 l a  plupart  des  quinones vraies ; 
il est simple et rapide, tout en permettant d'opérer s u r  d e  faibles 
quantités de  quinone. 

II peut être appliqué A la détermination de  la  solubilité des 
quinones dans divers solvants, donnkes qu'il  est difficile d'ohte- 
n i r  par  d'autres procédés, cause de la volatilité d e s  quinonei  et 
de la diflicultir de  les sécher saris en perdre.  

II permet d'ktudier la iiiarclie de  l'nxydati«n de l 'hydroqui- 
none par  u n  ferment oxydant, e t  enfin, i l  se prè te  a u  titrage des 
quinones engagées dans des coinbinaisons peu stables, telles q u e  
les plibnoquinones et  los q~i inl iydrones.  

G .  S.  - 
REVUE DES PUBLICATIONS 
Ihmiplt~i tlea perniilf'rrtes alrialiiis en miialyse. - 

M .  11. BRUKiVEEi (Schwei:erische Ilkchcnsclwit't fiAr Chenzie und 
I?%n~ma;ie, 1899, p .  2 0 2 ) .  - Dans des travaux antérieurs (1), 
l 'auteur a montré  qu'on obtient des résultats très satisfaisants, 
pour  la ùicterniinatiori quantitative d u  carbone, de I'azole et des 
Iialogknes, en employant les persiilfates. En etfet, non seulement 
les acides gras, les acides des fruits, les sucres, les alcools, l'acide 
ur ique,  la cafhne,  la théobromine (déterminations faites par  
MM. Lindt e t  Moppert), niais aussi la p h h a n t r 8 n e  et les alca- 

(1) An,r~aleî dc chimie anulyiiqcie, 1897, pages 273 e t  333. 
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loïdes suivants : la strychnine. la brucine, la morphine, la nar- 
cotine, la quinine, la pyridine, la quinol&ne, etc., ont été com- 
plètement analysés dans son laboratoire par M.  Oertel au moyen 
des persulfates alcalins. La précision de ln métliode ne laisse 
rien à désirer. De même, les cléterminations gr:tvimktriques des 
lialogènes, dans les ncides trichloro-acétique, chlorocrotonique, 
bromobutyrique, broinopropioniqiie, le camphre bromé. I'iodo- 
forme, le brsmoforme etc., faites par M.  Ileiss, ainsi que les 
déterminations volumétriques exécutées par M. Brandt, sont 
d'une grande esactitude. 

Une autre application de la métliode a été faite pour le dosage 
des lialogénes dans l'urine. M.  Barzanesco, qui s'est chargé de cette 
étude, a brûlé l'urine avec une solution de persulfate (le potas- 
sium en pr&ence d'une quantité mesurée de nitrate d'argent et a 
titré ensuite l'excès de l'argent avec du sulfoeyanure de potassium 
tl'apriis la métliode de Volliard. Pour doser et séparer le brome 
e t  l'iode du chlore, on cliaufSe l'urine avec du persulfate de 
potassium ; on lait absorber le brome et l'iode par du tétrachlo- 
rure de carbone e t  on titre avec l'hyposulfite ou l'arsénite de 
sodium. L'auteur a fait construire, pour l'exécution de cette 
métliode, un appareil complèteinent en verre. 

hl.  Bruriner attire aussi l'attention sur le fait suivant : 
On sait qu'il suffit d'ajouter une trace d'oxyde de cuivre au 

chlorate de potassium pour permettre un dflgagement facile et 
i.C.gulier d'oxygéne. On explique gknéralement l'action de l'oxyde 
(le cuivre par des etTets thermiques. Or, l'auteur s'est demandé 
s'il en était réellement airisi ou s'il ne fallait pas en chercher la 
cause dans un efTet catalytique, par exemple dans la formation 
intermédiaire de peroxyde de cuivre. nans ce cas, une réaction 
semblable devrait se p h e n t e r  avec les persulfates alcalins. L'ex- 
périence semble justifier cette hypothèse. En effet, il suffit 
d'ajouter k une solution de persulfate une trace d'oxyde de 
cuivre, ou quelques gouttes d'une solution de sulfate de 
cuivre a 1 p. 100 de cuivre métallique, pour obtenir dans l'eau 
une combustion vraiment surprenante ; ainsi, les acides gras 
ou leurs sels alcalins, par exemple l'acide acétique, l'acide 
pro~ionique,  etc., qui ne  brûient complétement qu'en ajoutant au 
persulfate de l'acide chromique ou du permanganate (le potas- 
sium, rbagissent avec une rapidité étonnante ; il en est de même 
de l'acide lactiiirie. des alcools satiir8s et d'autres substances or- 
ganiques. La r é h i o n  est souvent si vive que l'on pcut à peine la 
maitriser. L'action du cuivre pourrait être analogue à celle qu'il 
exerce pour la préparation du clilore d'aprbs le prochdé de 
Deacon. 

Dispositif pour éviter les absorptions.- M .  F. PREGL 
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- 20 - 
( a i l s .  f .  arralyt. C h n i e ,  mars 1899, p. 166). -- Pour.éviter lesrab- 

sorptions pendant les distillations, l'auteur 
a imaginé le dispositif représentR par la figure 
ci-contre. 

Il faut faire en sorte que le petit tube plon- 
geant dans le mercure fasse équilibre à une 
colonne d'eau d'environ cinq centimktres. La 
hauteur du mercure dans le petit tube devra 
Ctre de 3 rnilIimbtres environ. 

Dès que la pression intkrieure diminue, 
une petite soupape, placce h la partie supé- 
rieure di1 réservoir ii mercure, se soulkve 
tit livre passage à l'air sxtPrieiir. J,'ahsorp- 
tion n'étant plus à craindre, on peut sup- 
primer la houle qui accompagne ordinairc- 
rement le tube de l'appareil distillatoire, et 
l'appareil fonctionne sans qu'il soit besoin de 
le surveiller. 

J. TV. 

Analyse  d i x  siliciiiiii. - H .  BOHN'I'ROE- 
GER (Ze i l s .  f .  cmnlyt. Chemzc, 1899, p. 350). 
- L'auteur recommande le mode opératoire 

suivant : 
Ilissoudre, dails une grande capsule en argent contenant200 cc. 

d'eau, 10 gr. de potasse caustique ; chaufer 1égi:reincnt et ajou- 
ter peu a peu au  liquide alcaliri O gr. 5 de silicium en fins co- 
peaux ; celui-ci se dissout facilement avec d6gciçement d'ligdro- 
@ne, et il reste finalement, comme rksidu, tleI'alumine(corindon), 
de l'oxyde de fer et du siliciure de fer. Filtrer après avoir étendu 
d'eau bouillante et laver le filtre à l'eau Iioiiilliink jusqu'à dispa- 
rition complète de l'alcalinité ; dissoudre le résidu resté sur le 
filtre dans HG1 chaud, évaporer a sec, reprendre par l'eau et HÇ1 
et filtrer pour enlwer les traces de silice. Dans le liquide filtré, 
on precipite l'alumine et le fer par l'ammoniaque ; on les dose 
par les ni8tliodes ordinaires, et on ramèrie par le calcul au poids 
du métal. On retranche de 100, et on a ,  par différence, le silicium. 

L'auteur fait remarquer que le silicium, n'étant pas attaqué 
par les acides, est appelé à rendre dc grands services en cliimic 
analytique et dans l'industrie. 

J. W. 

Aiiitlyse des itlliuges ii base tl'Gtuin, uiitiiiiniiie, nr- 
seiiic, plniiih et cuivre. - 31. PROST (Bul l .  ASSOC. M y e  d u  
cl~&17isles, juillct 1899, p. 323) . -  11 est trbs intb,ressant de  connai- 
tre la corriposition de certains alliages d'étain, de  plomb, d'anti- 
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moine, d'arsenic et  de cuivre employés fréquemment  dans l'in- 
dustrie ; mais la séparation analyt iquede ces métaux est des plus 
délicate. Les méthodes proposé,es jusqu'ici, pour  l'analyse d e  ces 
alliages, sont pcu nombreuses. IWsériius recomm:inde le  pro-  
cédé suivant : j 0  altaqui: p a r  AzOJl-I, qui transforme tout 
l'étain et a peu prbs tout l'antimoine en composés insolul)les, en 
entraînant une partie du plomb, cuivre etc. ; ' 2 O  fusion sulf'[irarite 
du résidu et séparation par la in&t,liode d c  Rose des m6tnux du  
groupe arsenic ; 3 ~ l o s a g c  des métaux d u  groupe cuivre dans la 
solution nitrique oblenue cri premier  lieu et dans le précipité de  
sulfures restant comiiie r6sidi.i lors d e  la reprise par  l'eau d u  pro- 
duit de la fusion sulfurante. 

Pour les alliages riclies en Btain, la séparation des métaux du 
groupe arsenic devient trks difficile, e t  l'antimoniate alcalin, poii- 
vant retenir cle l'étain, doit ê t re  soumisà une seconde fusion avec 
la soude. 

Une partie d e  l'antimoine et de l'arsenic peut,  en o u t r e ,  passer 
en solution avec le groupe d u  cuivre. 

L'auteur a clierclié, pour  l'analyse d e  ces alliages riclies eri 
étain, un mode opératoire suffisamment exact e t  d'exéciitionassez 
rapide pour  pouvoir être utilisé dans !es I,iboratoires industriels. 
Si! dans une solution axalique acide et chaude d761ain, d'anti- 
moine, d'arsenic, de  plomb c t  d e  cuivrc, cxcmpte d'acide mirié- 
ral l ibre, et renfermant l'étain l'état slannique, on  fait passer 
un courant d'liydrogene sulfuré, l'antimoirie, l 'arsenic et  le cuivre 
surit précipités à l'élat de  sulfures ; une partie du  plomb se prbci- 
pite, et l'étain reste e n  solution, g r ice  à la préscnce de l'acide 
ox:ilique. 

Si, a p r k  filtration: o n  neutralise la liqueur oxaliquc par  l'am- 
inoriiaqiic et  qu'or1 ajoute du  siilfliydrate cl'ammoniaque, pour  
transfoi'rner l'étain tlissouç en sult0-sel, il se  fornie un lcger pré- 
cipité d e  sulfures contenant Ic ploirih et quelques niilligranimes 
de  sulfi!re d'étain résistant à l'action dissolvante d u  sulfure alca- 
lin. Dans la solution, on peut doser l'ltain, soit pa r  âlec.trolyse, 
soit en Ic précipitant à l'ktat d e  sulfure par addition d'acide 
acétique. 

L'auteur recommande d'opérer de la façon suivante pour  l'ana- 
lyse d'un alliage de  ces ciriq métaux.  On traite, dans url matras 
de  500 cc. environ, O gr .  6 à O g r .  7 d'alliage par 10 cc. d'eau régale ; 
on chauffe I&rernerit, en évitant les projections dues h une attaque 
assez vive. La solution achevée, o n  chauffe au  bain-marie pour  
achever la décomposition d e  Az0311 en excès par  IICl ; on ajoute 
45 cc. d'eau ; onneutral ise  l'acide litire par  la potasse et on ajoute 
16 gr. d'acide oxaiique e n  solution concentr6e e t  chaude ;  les 
hydrates précipités p a r  la potasse se redissolvent e t  l'acidith du 
liquide est due  à l 'acide oxalique seul. 

1.a solution est chauffée à 70-80 degrés et soumise à l'action de 
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l'hydrogéne sulfuré pendant i heure, en maintenant la tempSra- 
turc. Le précipité de sulfures ost recucilli sur un petit filtre ; 
après lavage, on introduit dans un petit gobelet le filtre et son 
contenu, que l'on traite par 10 cc. d'I-ICI concentré et i gr. de 
chlorate de  potasse, d'abord a froid, puis en chaufïant au bairi- 
marie. On dilue avec u n  peu d'eau ; on filtre et on lave le résidu, 
formé de soufre et de pâte de papier, avec de l'eau acidulée par 
IICI. La solution, neutralisée par la potasse, est additionde de 
10 gr. d'acide oxalique, et on répète la précipitation par l'liydi30- 
gène sulfuré, pour avoir un précipité complètement exempt 
d'étain. 

Les filtrats, séparés des précipitésobtenu:: par l'hydrogène sul- 
furé, sont réunis; ils contiennent tout l'étain et une partie du 
plomb. Désignons, pour éviter toute confusion, l'ensemble de ces 
filtrats par F, et le précipité des sulfures d'arsenic, d'antimoine, 
de cuivre et de plomb par P. 

Traitemenb du précipité P. - On fait passer dans un gobelet le 
précipité à l'aide du jet de la pissette ; on ajoute de 1 0  a 15 cc. de 
sulfure dc sodium à 1 O p. 100, et on ctiauf'fc au bain-marie jusqu'à 
dissolution des sulfures d'arsenic et d'antimoine. On filtre sur le 
même filtre, afin de tlissoutlre les traces de sulfures qui y adl18- 
rent, et on a, d'une part, un r6sidu insoluble de sulfures de cuivre 
et de plomb, et, d'autre part, une snliition de siilfo-scls d'arsenic 
et d'antimoine. 

On reprécipite, par addition d'acide, l'arsenic et l'antimoine i 
l'état de sulfures, qu'on redissout clans trks peu de HCl ; dans 
cette solution, on précipite l'arsenic a l'état d'arseniate ammo- 
niaco-magnésien. Dans le filtrat de I'arseniate, débarrassé par ébul 
lit.ion de I'ainmoniaque, et a: idiilk par HCI, on prkcipite l'anti- 
moine à I'état de sulfure Sb%:> ; après dépot, on décante le liquide 
surnageant, et on ratlissout le pr6cipitb par 11-1, afin d'avoir du  
chlorure antimonieu.u, qu'on traite par l'liydrogène sulfuré ; le 
sulfure Sb2%, formé est dos6 par la méthode habituelle. Les sulfures 
de cuivre et de plomb surit traités par A z O H  dilué et leur solu- 
tion S est mise provisoirement en rkserve. 

Trailement de lu solutim F. - Cette solution est neutralisée par 
l'ammoniaqueet additionnée de 50 cc. dc sulfhyrlrate d'ammonia- 
que ( D = 0,971) ; l'étain passe à l'état de sulfo-sel et il se produit 
un léger précipitk noir de  sulfure contenant tout le plomb et 
quelques niilligr. d'&tain. Après repos de 2 k  heures, on d6carite 
le liquide dans un ballon jaugé de i litre ; on recueille le prkci- 
pitk et on le lave ; le filtre est imprégné de quelques gouttes de 
nitrate d'ammoniaque et séclik. On I'incinbre, ct on fond le résidu 
avec une petite quantité de carbonate de soude et de soufre. On 
reprend par l'eau, et on réunit le tout au contenu du  ballon, puis 
on complète le volume à 1 litre. 

Le sulfure de plomb est traité par AzO", et sa solution est 
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reunie à la solution S, qui contient la majeure partie du plomb 
et du cuivre. On dose le plomb à l'état de sulfate et le cuivre par 
électrolyse ou sous forme de  sulfure. 

On peut doser l'étain sur une partie de la solution sulfo-alcaline 
l o  en le précipitant par l'acide acétique en excès, cliauEant et 
lavant le prkcipité de sulfure d'étain avec une solution chaude 
d'acbtate d'ammoniaque a 1 p. 100 et transformant après dessic- 
cation le sulfure en oxyde par grillage. 

2" On peut doser par Alectrolyse, en oporant avec un courant 
de faible intensité, en ayant soin que la quantité d'étain ne dépasse 
pas O gr. 25 par dbcirnétre carré de calliode. On laisse agir le cou- 
rant de 7 à 8 heures ; on lave la catliode à l'eau distillée, et, aprbs 
traitement a l'alcool et l'éther, on la desséclie a basse température 
ct on la pèse. On s'assure que tout l'étain est précipité, cn addi- 
tionnant le liquide de quelques cc. de  sulfure ainmonique, y in- 
troduisant une nouvelle catliode et faisant passer le courant pen- 
dant I heure. 

Cette mkthode permet de faire, avec une exactitude trés suffi- 
sante pour les besoins industriels, l'analyse des alliages a base 
d'étain et dont les constituants sont difficiles à doser, même lors- 
qu'on n'a pas à les séparer les uns des autres. 

G. S. 

Recherche d e  l'étnin. - M .  NOAILLON (Bulletin de 1'Ass. 
belge des chimistes, novembre i899). - Les difficultés qu'on 
éprouve dans la constatation de la présence de petites quantités 
d'étain au moyen du chlorure mercurique proviennent de l'alté- 
rahilité du chlorure stanneux. M .  8oaillon obvie A cet inconvé- 
nient en procédant de la manière suivante : la solution clilorhy- 
ilrique de la substance analysée est traitée par un exch  de zinc 
pur, qui prkcipite notamment le plomb, le cuivre, l'antimoine et 
l'htain ; après avoir séparé, par décantation, les métaux isolés, on 
les soumet à l'ébullition avec de l'acide sulfurique dilué, aussi 
longtemps qu'on observe un dégagement gazeux ; on introduit 
alors le clilorure niercurique, qui, en présence de l'&tain, mSme 
dans la proportion de 1/1000, donne lieu A la réaction connue, 
qui se manifeste très nettement. 

Pour rendre l'essai quantitatif par colorimétrie, on opère par 
comparaison avec une liqueur titr6e d'étain ; on peut aussi obte- 
nir des titres de comparaison permanents avec le sulfate de baryte 
précipit6, qui peut se maintenir suffisamment en suspension en 
ajoutant de la glycérine au liquide. L'opacitE. de ces titres est ré- 
glée une fois pour toutes par titonnerrient, en comparant avec des 
poids connus d'ktain. 

Wodiricatiou d e  l a  méthode de Pierce  pour le do- 
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s a g e  de 1'tti.seiiic danin les iiiiiiernis. - M. J .  F. REKNET 
(Jou,rnnl of a w v i c n n  chemiçnl Societ!~,  1899. p .  43  1). - L'auteur a 
perfectionné la métliode tlc Pierce,,qui est basée, conime on  le sait, 
su r  la précipitation d e  I':irsenic k l'état rl'arseniate d'argent, et il 
recommande d 'opérer  comme suit : 

O gr .  Fi du  irii~ierai,  finement pulvéris6, est in&ngé, dans un 
grand creuset d e  porcelaine, avec cinq i six fois son poids d'un 
mélange a parties égales d e  carbonate d e  soude et de nitrate de 
potasse. 

Le creuset ouvert est cliaiilfé graduellement jusqu'a complète 
fusion e t  maintenu clans cet état pendant quelques minutes ; après  
re~roi t l issenier~t ,  on  traite le produit d e  l'atlaque par l'eau 
cliautle, et on filtre pour  séliarer l a  par t ie  insoliihle. L'arsenic se 
t rouve dans le liquide filtré à l ' h t  d'arséniate. On acidiiie 16,' =ere- 
mcrit ce filtrat avec l'acide acétique ; on couvre lc récipicrit et on 
fait bouillir pendant quelques instant5 pour  éliminer l'acide car- 
bonique. On laisse refroidir,  puis on ajoute à la liqueur quelques 
gouttes d'une solution (le phtaléine du  plikriol, puis ,  goutte a 
goutte, une solution d e  soude caustique, jusqu'à réaction alcaline 
a l ' indicateur; si la coloration rouge d e  celui-ci était t rop intense, 
on pourrait ,  pour l 'atténuer, ajouter une ou  deux gouttes d'acide 
acétique. 

Cette solution, ainsi neiitralisée, est additionnée d'une solution 
neutre  de nitrate d'argent ; on agite vigoureiisemcnt pour  réunir  
le précipité argentique ; on  attend qu'il se rassemble a u  fond 
du vase, et: comme il est t rès  lourd,  o n  peut le  laver une ou 
deux fois par décantation ; puis o n  le  place sur  un tiltre e t  on le 
lave aussi soigneusement que  possible. L'entonnoir est placé 
ensuite sur  l e  vase où l'on a opéré la précipitation on traite son 
contenu par  AzOqII, qui dissoidt l ' a r s h i a t e  d 'argent ;  on lave le 
filtre deux ou  trois fois à l'eau froide et  le  filtratuin est titrk avec 
une  solution de sulfocyanure d c  potassium d'aprbs la méthode de 
Volhard ; on pourrait  aussi déterminer  l'argent contenu dans le  
précipité p a r  une méthode ç r a ~ i r n é t r i q u e ~  coupellation ou autre .  
Cette rn6tliotle donne de  bons résultats, mkme en présence des 
chlorures .  II. C. 

IPoliage volliiiuétrique tlu bisiiiutli. - M.  REICHAKU 
(Zetts. f. rc?zuL!lt. Çhemze 1899 ,  38 ,  100, .  - On dissout dans un 
acide une  quantité déterminée de  la combinaison de  I~ismutl i  
essayer, et on  y ajoute un excés d'alcali;  on y Fait passer u n  cou- 
rant  d e  chlore ; on  cliaufïe le  p r k i p i t é ,  jusqu ' i  ce qu'il prenne 
une couleur rouge t rès  foncé ; l'acide bismutliique est  ensuite 
séparé par décan ta t im ; on  verse dessus une quantité suffisante 
d'une solution d e  titre connu d'acide arsénieux dans la soude, e t  
on cliaufi'e jusqu'à ce que l'acide bismutliique rouge soit complh- 
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tement transformé en hydrate d'oxyde blanc Bi203, 3 (II"). La 
réduction terminée, on acidifie par SOiH\ on sépare par filtra- 
tion a chaud le résidu pulvérulent blanc qui se fornie; on titre 
ensuite dans le filtratum l'excès d'acide arsénieux au moyen du 
permanganate de potasse. 

C. F. 

Applicatinii de I'earii oxygéi18e dniis l'aiialyse 
quantitative de qaieiqiies coiiiposés. - M. P. 8. WAL- 
K E H  (Jr;urnr~I of amer. chm. Soc., 1898, p. 513).  - Séparnt,ion 
dit  litune d 'avec l e  f e r  - La solution 18gt;renient acide et froide 
du mélange des sulfates, occupant un volume d'environ 150 cc., 
est rnélangke avec 100 cc. d'eau oxygénée à 10 volumes. On 
verse très lentement dans ce mélange une solution composée 
de : eau oxygénée, 100 cc. et ammoniaque concentrée, 30 cc. ; 
on agite continuellement. L'oxyde ferrique se précipite; on 
le filtre et on lave avec une solution diluée d'ammoniaque, 
contenant une petite quantité d'eau oxygénée. Le précipité est 
redissous sur le filtre par un mélange d'BÇ1 et d'eau onggknée; la 
solution obtenue est reprécipitée comme précédemment ; on 
recommence une troisième fois la mème opération ; après quoi 
l'hydrate ferrique peut êlre dissous et le fer déterininé de la 
manikre habituelle. 

Les filtrats contiennent Ic titane; on les fait bouillir, etl'hydrate 
d'oxyde de titane Ti(OH)&, qui se prscipite, est filtré st  lavk avec 
urie solution chaude de nitrate d'ammoniaque. séché, calcine et 
pes6 a l'état de Ti02. 

Un in<:larige contenant de l'acide titanique, fondu avec du 
bisulfate de potasse, additionné d'alun de fer ammoniacial, a 
doririé les rkultats  suiva~its par la méthode précédente 

gr. 
Acide titanique trouvé après une premikre séparation.. . 0,0872 
Aeidc titanique trouvé aprks une scconrle séparation . . .  0,0104 
Acide titanique trouvé aprés une troisikme séparation. . 0,0041 

Ti02 total trouvé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1017 
TiO%mployé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1016 

S~;paration de l'uranium d'avec le f e r .  - La solution légbreinent 
acide du mélange des sels est mélangée avec 50 cc. d'eau oxy- 
génée et varsée lentement, en agitant constamment, dans une 
solution de 5 gr. de soude cnustique dans 50 cc. d'eau, addi- 
tionnée de  50 cc. d'eau oxygénée. Le liquide obtenu est amené 
au volume de 400 cc. avec de l'eau chaude, et l'oxyde de fer est 
filtré et lavé. Le filtrat (celui-ci contient tout l'uranium, est aci- 
difik par HU, évaporé a sec, au bain-marie, dans une capsule ; 
le résidu, chauRé pendant une heure a 120 degrés, pour séparer 
la silice, est dissous dans HC:, filtré, et  l'uranium est précipité par 
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l 'ammoniaque; on lave sur  l e  filtre avec une solution étendue 
d'ammoniaque contenant du  nitrate d 'ammoniaque;  on  sèche ; 
o n  calcine et  on pbse U 3 0 8 .  

Dans une solution contenant environ poids &aux de  Ti203 et  
U W ,  les résultats suivants ont été obtenus : 

U W  employé  Uj08 trouvé DifGri:nce 
- - - 

(Q)  0,1129 0,1124 - 0,0005: 
(4 0,1056 O, 1064 + 0,0008 

Séparation clu zirconiu)n d'avec l'urun,izin~. - La solution conte-  
nant  le mdangc  des d e u s  sels à l 'état de  sulfate est mklangée avec 
50 cc.  d'eau osygénée et versée dans une solution contenant 
5: g r .  de soude caustique pour 5 0  cc. d'eau et 50 cc. d'eau osy-  
génée. Aucun précipitk ne se forme en premier  lieu, mais, cri 
chauffant la solution au  bain.rnarie   en da nt trente minutes 
environ, l'oxyde de zirconium se dépose sous forme d'un préc i .  
pité très lourd. Celuj-ci est r h n i  s u r  un  filtre, lavé et dissous 
dans un  niélange d'IICI et d'eau oxygknée. [,a solution est portrie 
à l'ébullition ; l 'oxyde de  zirmniiim est prhcipité par l'amrnonia- 
que,  lavk avec une saliitinn d e  nitrate d'airimoriiaqiie, séclik, cal- 
ciné et pesé comme %r02. 

Oxyde d e  aircoriiurii Oxydc rit! zirconiiiiii DiiYimlnce 
eniployo trouvi: 
- - - 

0,2150 0,2158 + 0,0008 
II .  ç. 

Moclificiitiou ii. IR  n i é t t i n t l e  de Kje l t l t i l i l  pour Io 
dosage do l'azote - M .  SLSLEY ( P h a m .  Ceth-alhalle, 1899, 
p. 524.) - Pour le dosage de l'azote dans la soie, l e  bois. le 
cuir,  etc., l 'auteur recorriiriaride de  cliaufïer 1 ou  2 gr .  d e  la rna- 
tibre dans le ballon (le Kjeldatil avec 20 cc. de SO"RL pur ,  10 gr. 
d e  sulfate d e  potasse cristallisé et 2 gr. de sulfdte d e  cuivre 
desséché. La matibre organique doit être détruite e n  vingt ou 
t rente  minutes, et l e  liquide est alors coloré en bleu clair. 

C. F. 

Analyse c l e  IH dyi ic i in i te .  - M .  F. W .  SMITH (Journal of 
the americarz chernical Society, 1899, p .  4 2 5 ) .  - 1. - Supposons 
qu ' i l  s'agisse d'examiner une dynamite  qu i  contient : nitroglycé- 
rine, nitrate d e  soude, sciure de bois, carbonate basique d e  ma- 
gnésie et  h'ieselguhr (1). 1.a méthode suivante est à reconiiriander 
comm? donnant d e  hons r6sultats : on  pèse 10 gr. di1 composé 
dans un  verre  d e  montre, que l'on place dans u n  dessiccateur s u r  
SWH" on  laisse ainsi pendant cinq jours ; la per te  d e  poids, au 
bout  d e  ce temps, indique I'liumidité. 
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Un même poids que le précédent est placé daris un creuset de 
Goocli et traité par l'éther pur,  pour enlever la nitroglychrine; 
le résidu insoluble dans ce vkhicule est séchb; à 80 degrés pendant 
deux ou  trois heures, puis pesé ; la perte constatée, diniinukc de 
I'liurriidité, représente la nitroglycérine. Lorsque la tiynamitt: est 
simplement constituCc par du Kieselgulir et de la nitroglycérine, 
l'extraction de cctte derriière au creuset de Goocli est trés difficile, 
et il vaut mieux t,raiter 1'6r:kiantillon, (laris une petite fiole, avec de 
I'étlier, en agitant quelques instants, laissant dkposer, décantant, 
ajoutant de noüvciiu de I'étlier et continuant cette inanoeuvre un 
certain noiuibre de fois. 

Aprés l'extraction de la nitroglycérine, le nilre est enlevé par 
l'eau froide, puis or1 élirriirie celle-ci, après les derniers lavages, 
avec de l'acktorie, dans le but de dessticlier le rtisidu à hasse tem- 
pérature, pour le cas où il se trouverait de  l'aniidon ; la perte de  
poids indique le nitrate de soude ; il est rare que l'on emp:oie le 
nitrate de potasse. 

Le rdsidu du traitement a l'eau est calciné. et le carbone com- 
plètement brûlé La perte est constituée par la sciure de bois, 
l'amidon, la farine, le son, etc.. L'aiiteur n'a trouvk aucune 
niétliode pratique pour la séparation de ces dernières substances ; 
seule la réaction de l'iodure d'amidon lui a indiqué la présence, 
soit de l'amidon, soit de la farine. 

Si aucurie terre absorbante n'a été employée, le résidu de la 
calcination n'est d'environ que le dixième du poids de l'écliantil- 
Ion soumis A l'analyse ; si, au contraire, le résidu est assez élevé, 
on doit le traiter par HU, puis, après lavage, incinkrer et peser le 
ri!sidu la perte est due à la magnksie, qui provient de la décom- 
position d u  carbonate basique lors de la première incinération ; ea 
multipli;iiit celte perte par 4 .  on a ,  à très peu de chose p r h ,  la 
quantité de ce composi:, qui, pratiquement, perd la moitié de son 
poids à la calciriation. 

Dans la sollition clilnrliydriqiie, on doit rechercher la chaux et 
le fer; ce dernier provient du Kieselguhr. 

Le résidu de l'attaque par 11C1 doit être examiné au miçroscope, 
qui permettra de caractériser le Kieselguhr, le mica et quelque- 
fois un peu de rouge venitien qu i  a servi à colorer la poudre. 

Voici l'analyse d'une dynamite faite d'après cette méthode : 

. . . . . . . . . . . . . .  Humidité. 1.3 
-Nitroglycérine . . . . . . . . . . . .  39.6 
Kitrate de soude . . . . . . . . . . .  b6 .8  
Sciure de bois . . . . . . . . . . . .  9 . 5  
Carbonate basique de magnésie . . .  l . P  
Kieselguhr . . . . . . . . . . . . . .  1 . O  

100.0 

I.e nitromètre de Lunge peut étre employé avec avantage pour 
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le dosage de l'azote contenu dans la dynamite ; on prend, pour 
cela, O gr. 5 du produit, ct on le place dans un petit vase avec en- 
viron 10 cc. de SO'HQoncentré et très pur ; on laisse en con- 
tact pendant douze ii dix-huit heures, après quoi on intmduit le 
liquide dans le nitromètre, et ou opère de la façon liabiluelle. 

11. Gélutine-dgnrlmite. - Les gklatine-dynamites sont plus diffi- 
ciles à analyser, Le tableau suivant montre la composition liabi- 
tuelle d'un semblable produit : 

Humidité. . . . . . . . . . .  0 , 4  
Nitroglycérine . . . . . . . .  3 3 , 7  
Soufre . . . . . . . . . . . .  1,9 
Résine . . . . . . . . . . .  7 ,0  
Nitrate de soude . . . . . . .  54,O 
Coton-poudre . . . . . . . .  1 , l  

. . . . . . . .  Sciure de bois 1,9 

Pour l'humidité, on opère comme il a k t& indiqué dans le prc- 
mier cas. 

On traite un poids donné de la poudre dans un appareil de 
Sostilet (la poudre est placke tlans une cartouche eii papier 
à filtrer) au moyen d u  cliloroforriic ; la perte de poids indique 
la nitroglycérine,le soufre et la résiiie. Quelquefois, il arrive que 
la poudre se liquéfie au contact du  cliloroforiiir: chaud; tlans c e  
cas, or1 la traite dans un beclier avec du cliloroforine froid, 
jusqii'a élimination complète de la nitroglycérine. 

Aprbs l'extraction au r,liloroforine. IF: rAsitlii est trait6 par l'eau 
froide,pour enlever le nitrate de soude; on séclie et on pkse le ré- 
sidu, puis on traite par l'acétone, pour enlever le coton-poudre ; 
le résidu, après ce traitement, est constitué par de la sciure de  
bois ou une terre absorbante quelconque ; on analyse ce résidu 
corrirrie il a et& indiqué en premier lieu. 

La solution chloroformique est évaporée jusqii'à complète kli- 
mioatiou du dissolvant, puis le résidu est traité par l'acide 
acétique cristallisable. Le sourrc in:olublc est lavé dans un creu- 
set de Goocli avec une petite quantité d'alcool concentré, pour 
enlever la résine. 

La nitroglycérine est déterniinée sur uric autre portion de  
poudre; 1 gr. de celle-ci est traité dans une fiole par l 'éther; 
on agite plusieurs fois; on décante sur un filtre et on prolonge les 
additions successives d'éther Ir plus longtemps possible. La solu- 
tion éthérée est évapor6e spontanément dans une capsule en verre 
placée dans un endroit frais ; celle-ci est recouverte d'un papier. 
AprBs douze heures, l'évaporation est complète et le résidu de  
nitroglyckrine est redissous dans l'acide acétique cristallisable, 
puis introduit dans le nitromktre de Lunge. 

La résine est déterminée par différence, et on la caractérise par 
son odeur. H. C. 
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Reelierelie des huiles de coton et de eésaiiie daine 
les iiicitikres g r A 9 R C S  : hiiilrs, beurre, sairiduiix. - 
M .  \VAUTERS (Bull. Assoc .  he1,qc des  chzmis t e s ,  octobre 1899, 
p. 406). - Pour la recherche de I'liuilc de  coton dans les nia- 
tières grasses, on emploie généralement le réactif de Becchi, qui 
consiste en une solution faible de nitrate d'argent dans l'alcool 
et I'étlier, légbrernent acidulée par Aï.0:'H. 

D'autres auteurs ont modifié la composition de ce réactif, et 
certains ont constaté que des huiles d'olive pures donnent une 
réaction pouvant faire supposer la présence d'huile de coton. 

RIilliau a proposé d'effectuer la réaction sur les acides gras 
fixes, et  cette métliode est employée couramiiient. 

En 1897, Halphen (1) a fait connaître une nouvelle réaction ca- 
ractéristique de l'huile de coton : les sels de zinc des acides gras 
liquides de l'huile de coton, mis en solution dans le sulfure de 
carbone, donnent, aprés évaporation du dissolvant, un résidu d e  
sels de zinc colorés eri rouge. L'auteur constata plus tard que 
l'oxyde dr  zinc ne joue aucun rble et que le sulfure de carbone 
seul suffit a déterminer Ia réaction. La clialeiir la favorise, et elle 
est activée par l'addition d'un liquide capable de dissoudre h la 
fois l'huile et le sulfure de carbone. 

L'essai se pratique de la façon suivante : on introduit dans un 
tube à essai volunles égaux d'huile, d'alcool amylique et de sul- 
fure de carbone contenant 1 pour 100 de soufre. On chauffe pen- 
dant 10 minutesau baind'eau salée bouillante. et on observe la co- 
loration. S'il s'est produit du rouge ou de l'orangé, c'est qu'il g a 
de l'huile de coton ; dans le cas contraire, on ajoute encore du 
sulfure de carbone, on cliauffe de nouveau eton observe la teinte. 
L'huile de coton seule vire au  rouge par ce traitement. 

M. Wauters a essayé cette réaction sur ditrérentes matières 
grasses : liuiles, saindoux, beurres, etc., et il a constat6 qu'elle 
donne de tr&s bons résultats, tout en étant d'une grande sensibi- 
lith. 

L'ensemble de ses recherches sur la valeur de cette réaction et 
sur la maniére de l'employer pour arriver A de bons résultats 
peut se résumer ainsi : 

Le réactif Ilalplien doit être préféré au réactif Becclii pour la 
recherche de l'huile de coton dans les matières grasses ; il ne 
donne aucune co:oratiori rouge ou rose avec les aulres huiles, le 
beurre, le saindoux, etc.. 

II est très sensible, car il permet de déceler 1/6 p .  101) d'huile 
de coton clans les mélanges, les vieilles huiles de coton donnant 
encore la réaction. 

Cette réaction est plus nette et plus sensible lorsqu'ori chauffe 
à 20 degrés la matière grasse, avec du noir animal pur et lavé, 

( l )  Voir Annales d e  chimie analytique, 1897, p. 9.  
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pour la décolorer. Le beurre, méme cdoré  artificiellement, et la 
margarine sont complètement décolorés par ce traitement, et i l  
est possible d'apprécier, par comparaisor?, la quantité d'liuilc 
de coton ajoutée. 

Les acides gras, skchés à 200 degr&, rie donnent plus la riiac- 
tion, mais lorsqu'ils ne sont pas skliés,  elle a lieu et parait même 
plus intense qu'avec la mhtière grasse elle-même. 

Le beurre provenant de vaclies dans l'alimentation desquelles 
entre le tourteau rle coton donne la rkaction : mais l'intensité de 
celle-ci rie parait pas dépasser celle produite par un corps gras 
contenant 1 p. 100 d'huile. Ce mode d'alimentation des vaclies 
ne parait pas avoir d'intluence sur la composition du beurre au 
point de vue des constantes physiques et chimiques. 

La décoloration par le noir animal n'enlkve pas à l'li~iile de 
sésame son principe actif: sa recherche par HCI et un peu de 
furfurol peut donc se faire directement après décoloration, et il 
est ainsi possible de dticeler 2 / 4  p. 100 d'huile de s k i m e  dans le 
beurre et dans la margarine. 

G. S. 

Recherclie et dosage de l'acide citrique dans les 
v ius .  - X. W. KUN% (Zeits. f .  litzte~~szcchzcny der Nakrungs und 
Genussmittel, 1899, 9, p .  692). - Des échantillons de produits 
destinés à falsifier des vins ridturels servirent de point de départ 
dans la recherche de l'acide citrique dans les vins. Ces prépara- 
tions contenaient de fortes proportions d'acide citrique. 

Pour faire un essai qualitatif préliminaire, l'auteur recommande 
la méthode de Denigès (1 ) .  On mélange 10 cc. de vin avec 1 gr. de 
bioxyde de  plomb, 2 cc. d'une solution mercurique contenant 
5 gr. d'oxyde de mercure, 20 cc. de SO~H%oncentré et ?O cc. 
d'eau. On agite et on tillre ; on ajoute goutte à goutte au liquide 
filtré une solution de permanganate a 2 p. 100; on chaure légére- 
ment et on s'arrête quand la coloration rose persiste. Dans ces 
conditions, les vins normaux ne donnent qu'un faible trouble, tan- 
dis que ceux qui renferment de l'acide citrique produisent un 
trouble considéralile. Toutefois, il ne faudrait pas trop se hâter 
dans ses conclusions. Afin d'opérer en toute sécurité, on fera bien 
d'employer la méthode suivante : 

On inélangc 00 cc. de vin avec 5 cc. d'acétate de  plomb i 20 
p. 100 ; on filtre a la trompe ; on lave le précipité ; puis on 
le mélange avec 5 cc. d'eau et on enlève le plomb avec 3 cc. d'une 
solution à 20 p. 100 de sulfure de sorliurn pur ; on clarifie le 
liquide par l'addition de quelques gouttes d'acide acétique. On 
sépare le sulfure de plomb par filtration, et on évapore le liquide 

(1) Voir Anrcules d e  chimicanalyliy~~e, 1898, p .  I F & .  
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cIair ail bain-marie. On verse le résidu avec le moins d'eau pos- 
sible dans un petit becherglass ; on y ajoute le double de son 
volume de clilorure d'ammonium,et on précipite I'acide tartrique 
par le chloriire de calciuin ; on agite vivement, en frottant les 
parois du vase avec une baguette de verre et on laisse reposer 
pendant Urie nuit. Le grand excès de chlorure d'amnioniurri em- 
péclie la précipitation de l'acide citrique. On filtre et I'on fait 
bouillir 1111 certain temps la solution filtrée. L'acide citrique se 
précipite alors k l'état de citrate de  chaux. On examine les cristaux 
au microscope. Le citrate de  chaux forme des cristaux isolbs 
ayant l'aspect de pierres a aiguiser. Les agglomérations (le cris- 
taux, vus [le côté, ont l'aspect de friurelies ou de petites étoiles 
b. nombreux rayons. 

Le tartrate de chaux forme des prismes isolés du système rliom- 
bique. 

La falsification du vin par I'acide citrique se rencontre assez 
fréquemment,~ar i'auteur en a trouvé dans 13 Bchantillons, sur 25 
qu'il a examinas. J. MT. 

Sur les rénetions di1 bois, dites de  le ligniine. - 
hI. CZAPEK (Bull. Soc. chim., 5 juill. 1899, p. 685, d'après Zeit .  
phys. C h .  t.  27,  p. l k l - 1 6 6 ) .  - Après avoir cité les nornl~reuses 
réactions colorbes que toutes les membranes cellulaireslignifiées 
donnent avec les ph'énols ou avec les amines aromatiques, l'au- 
teur montre que des corps aromatiques a fonctions tr&s diverses 
donnent ces réactions, qui ne peuvent donc pas être considérees 
comme. indiquant un groupement spécial. En cliaufhnt divers 
bois réduits en poudre avec de l'eau et un poids égal de clilo- 
rure stanneux, on enlève a la masse, par des extractions rCpbt9es 
au benzèrie, une substance cristalline. Cette substance, I'hadromal, 
que l'auteur considi:re comme une aldéhyde aromatique, donne 
une réaction coIorée très intense avec la pliloroglucine. Elle 
existe dans le bois en petite partie B 1-Etat Iilire ct en grande 
partie sous forme d'une combinaison avec la eelluIose. 

G .  S. 

R&nctiono d'ideiitité tlii snlr~plièue et de  I'héroïnie. 
- M. GOLI)JI.%NiV (Berichtc dlis rteut. phnrm. Gesellscitnft, 1899, p. 
4 3 8 ) .  - Lorsqu'on fait bouillir du salopli&ne avec une lessive de 
soude a 2 p .  100, il se produit. sous l'action de l'oxygknede l'air, 
une coloration bleue. Si I'on superpose à la liqueur une couche 
de vaseline fondue, la coloration ne se produit plus. 

Pour distinguer l'likroïni: de la inorpliine et  de la codéine, on 
utilise ce fait que, par bbullition avec SOi1i%tendu, l'acide ack- 
tique contenu dans la première est mis en liberté et donne, en 
ajoutant préalablement de l'alcool, une odeur facilement recon- 
naissable d'éther acétique. C. F. 
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Auulyse des mélanges d'enu et d'alcool - M. CURTIS 
(Bull. Soc. chim. ,  2 ju i l le t  1 8 9 9 ,  p. 686, d ' ap rè s  Ph!ys. Chem. t .  2 ,  
p. 471). - L'auteur  ef-feclue l 'analyse de ces  mé langes  e n  uti i i-  
s an t  l a  propriLtB qu ' a  l e  to luhne de s'y d i s soudre  e n  p ropor t ion  
d ' au t an t  p lus  for te  qu ' i l s  r en fe rn i en t  p l u s  d 'a lcool .  

On p r e n d  !O c c .  d u  mklange ; o n  y a joute  i c c .  d 'eau  e t  o n  r e -  
f ro id i t  à z é r o  ; on a jou te  ensu i t e  le to luène ,  jusqu 'a  c e  q u e  le 
l i qu ide  dev ienne  t r o u b l e  p a r  agitation.  

La  t e n e u r  e n  alcool d u  mélange es t  d o n n é e  p a r  l e  t ab l eau  sui -  
van t  : 
Acool p. 100 . 86 88 90 9 2  9k  96 98 100 
To luène  cn cc.  3,58 k,26 6,20 6 ,55  8,70 12,90 i 9 , 4 0  28,O 

L'alcool abso lu  ernployi! p o u r  ce t te  g radua t ion  a été o b t e n u  
p a r  dist i l lat ion avec  reflux p ro longé  s u r  la c h a u x  et s é j o u r  de 
i 2  h e u r e s  s u r  le sulfate de c u i v r e  a n h y d r e .  

Cette m6tliode d o n n e  9g0,8 p o u r  t i t re  réel  de l'alcool absolu  
du  cornnierce  e t  9k09 p o u r  l 'alcool à '3Su d u  c o m m e r c e  ; a p r è s  
rectification s u r  l a  c t iaus ,  le t i t re  s'blève a YS06. 

G .  S.  

B I B L I O G R A P H I E  

Les sucres et leurs princ-ipcrux dérivés, par L. MA- 
QUEXNE, professeur au Muséum d'histoire naturelle. 1 vol. in-@ de 
1.032 pages, (Carré et Saud,  éditeurs, 3, rue Racine, Paris). - Prix du 
vol. cartonné ti l'anglaise, 16 fr. - L'étude des sucres constitue l'un des 
chapitres les plus récents et les plus séduisants de la chimie moderne. 
Les travaux de Fischer, qui ont démontré la véritnblc constitution des 
sucres, ont provoque et orienté un grand noml~re de recherches et 
rendu possible l'interprétation iationndle de la inasse consiclérable de 
faits accumulés depuis de longues années. 

Nous ne possi.ilions aucun o u v r q c  corn~ilct sur cette queition ; :iussi 
est-ce avec plaisir que nous avons v u  paraitre le livre dc M.  le proi'cs- 
seur Maquenne, sur les Sucres e t  leum d&iziés, dans lequel se tronve 
pr6sente pour la premiére fois, suivant un plan Lhéorique unique, I'en- 
semble des connaissances acquises sur les matières sucrées. 

Son importance, tant théorique qui: p r a t iqu~ ,  ne peut écliapper, étant 
donnée l'autorité de l'auteur, dont les travaux ont contribue à élever 
l'édifice. 

La première partie de cet ouvrage est consacrée à l'exposition théori- 
que générale. En peu de pages, le lecteur est fixé sur l a  classific.ition 
tres simple et saisit l'enchainement que présente la constitution de ces 
multiples matières. 

L'auteur emploie de préfkreucc la nomenclature habituelle, due en par- 
tie 5 Fischer, comrrie étant plus avantageuse; il n'a recours h celle de 
Genéve que pour caractériser les individus. 11 a été amené h figurer la 
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position des oxliytlryles par  i i i i  riiiiiii;r.o tl'orrlrc prjserité sous une  fornie 
fractionnaire qui ,  par lante  ct  exti+riieiiient siiriplc, sera certairienient 
adoptée. Celte notation tri!s explicite perrnel d e  voir immédiatement s i  
u n  siicre est aclif. 

11. i1I:quenrie bcarte d e  suite I'exprcssiori Iiyrlrule de carhone, roninie 
trop généi,ale e t  t rop exclusi\-e i ln fois, en nppeliiiit sucres tous les  
corps qu i  possidcrit plusieurs fonctioris alcooliqiies, nssocii.c.s oii non 3 
iiiit!  t'oiict.ioii d'ald6hyile ou d'arétoue ou d'étlicr oxyde. D'où Ics l rois  
groulies : alcools pol?/utanz%q~ies,  d e  l 'érytlirite .i la  glucononitc e l  aux 
pnly;ilcr)rils t:yc:liqiit:s~ (:ornini: I'iriositk ; s ~ ~ c 7 . e ~  ~ d r i c l e w s ,  tlii glycérose 
:iu niannonoriose; s u c m s  h?/dvol!/sczDle.s, (le l'isoriialtosc aux  pol'joscs 
coniplexcs, gnrnrnm, ceIIiiIosc, dcxtrines, airiidon, elc. 

lJn second chapitre, s u r  l a  syritliése des sucres, vient jusLilier e t  coni- 
pléter l e  premier. Cette etutle, trés délicate, est reiriarqualilerncnt facili- 
tée par  u n e  skrie d e  tableaux scliéniatiques, qui  résumciil la  sér ic  des 
transformations, rnorilrcrit la  voie, souvent sinueuse, qu'il a f:illu suivre 
pour réaliser la syrilliésc d'un g rand  nornbre d e  sucres  conrius, e t  niCrne 
celle de sucres inconnus jiisqu'alors. 

Cette preinikre partie se  termine par  uric série d e  taIlleaux qui tixent 
les idées: en tlorin:iiit la formule stért'ocliiniiqiie'des suc,res, depuis  In glu- 
cerose jusrlii'au rriaiiriorioriose, avec: 11: nuiri (le 1':it:itle riicirioliasique d e  
l'alcool et d e  l'acide bihasiqiie correspond;ints. 

Lcs trois p:irtics siiiviintcs, les plus  voluniincuses tlc l 'ouvrage, n e  sont 
qiie la monograpliie compkte  des n o n i h i w x  corps prévus. Iles généra- 
lités, qu i  coniplélent ce qui  a été tlit au  premier  cli:ipilrc, et sont ainsi 
mieux h leur  place, préckilcnt i'étude d c  cliaquc groupe. Dans cliacun 
(l'eux. l 'ordre atloptri est celui dii nombre iles carhoncs. a p r è s  qiioi l 'o idre 
alplial)Gtique est suivi. 

I,cs analystes t r o u ~ c r o n l  avec plaisir iI:iris ces inoiiograpliies les nié- 
tliotlcs, suigneiiscrncnt décrites, qiii perrricttcrit il'itlcntiiic~r et parfois d e  
tloscr cliaciirie (Ir: ecs nornhrciises niatifires sucrées, airisi q u e  Ics cons- 
l;irilcs p l i~s iques  ;iiixquclles ils peu\.ent se fier. 

L'auteur a :ijoiitC ( I C U X  auLres parties ~ o r n p ~ : r n e i i t : i i i ~ ~ ~  : l'uiie qui coiii- 
prend l'titiitle d e  tous 1t.s acides dérivik des sucr r s ,  e t  I'autrc, celle (Ir: 
ces corr ipoç~s divers, osoncs, sncclinriiies, osainines, qui n e  rcnli-ciit pas  
tlariç le cadre précedent. 

Les indications hibliograpliiqiies, si iiiiportantes pour les recliei,clics, 
sorit excessivement coniplèles. Elles orit tlü tleinantler d e  longues annkes 
de travail à I'aiitciir, car  elles ne visent pas inoiris d e  30 piiriodiipes 
t'trangers e t  francais, la  plripart depuis leur créaiion. 

P o u r  firiir. disons que  cet  importarit oiivrnge e i t  écrit dans  uiie lari- 
giie concise, tlorit I:i clarté conslitue la  v6rilal)lc élégnncc. 

S .  R.  

Lois g&iiérnlos dc la cliirnie,  p;ir G. CHESSEAU, ingénieur  
en chcf des mines. - 1 vol. d e  251 pages, avec 37 fig. (Ch.  UEranger, 
6tliteur, 15, rue des St-Pères) .  Pr ix : 7 f r .  50. - M. Cliesncau donne. 
dans cc volume, l ' introduction d u  cours  d e  cliiinie qu'il  professe R I ' lkole 
des Mines. Cc cours  n e  comportant qu'urie annéc  d'études, I 'aiitc~ir a dû 
coiiùenser dans  un nombre restreint de Icpms  les  notions d'ensenible coor- 
dor inmt  les propriétés  cliiiniqucs des corpse t  perrncllant d e  les  rattacher 
aux lois gCnkrales de  la pliysique, cornnie l 'ont iiionti~E Il. Sainte-Claire 
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Deville et, aprr's lui, Dcbray, H. T,e Chatelier, G .  Lemoine, elc., en France ; 
Ilorstrnann, Gibbs, Van t'Hoff, etc., k l'étranger. 

Cet ouvrage comprend trois parties. 
Aprés avoir rappcli! dans l'introduction (ch. 1) les p ropr ié tk  physiques 

des corps les plus souvent invoquPes er. chimie, et classé les phénornkries 
chimiques en réactions coniplétes non réversihles cl en réactions liniitt?es 
par la  rétiction inverse, ou réversihles, cornparahles aux cliangemenls d'état 
physique, l'auteur expose, dans la première partie iChapitre 11 e t  III), les 
lois des réactions,indCtpendamment des causesqiii les produisent, c'est.&- 
dire leslois  concernant les poids des corps entrant en comtiinaisun on 
lois c h i m i p ~ s  des masses, puis les çyst6me? de notation qui en d6ri- 
vent:  s is téme des poids éqiii\-alents et systenie des poids atomiques (ce 
dernier employé dans le courarit de I'ouvrngc). 11 examine ensuite les 
Iigpottii.ses servant de b a ~ e  à la théorie atorriiqiie, exprise II: priricipe ries 
formules do constitiition et termine cette partie en passant cn revnc les 
principaux essais d e  classificalion dei; eli;mrnts depuis Lavoisier jusqu'k 
Mendeleeff. 

La secoride partie, la plus étendue (ch.  I V  à X ) ,  comprend l'étude des 
circonstances provoquant les réactions et des phénoniiines qui les suivent, 
c'est-i-dire l'exposé des lois chimiques del 'kneryie.  d p r é s  avoir montré 
l'importance des dégagements dectialeur accompagnantles reactions, l'au- 
teur étudie les metliodes calorimétriques usitées en France, indique com- 
ment se déduisent de la tliermodynaniique les principes de tliermochirnie 
énoncés par JI. Berthelot, et quelle est, avcc la notion de I'entropic, I'ex- 
pressinri exactt: di1 1irinr:ipe tlii travail rriaxiniiirii applir:;ihle aux réactions 
compléteç irréversililcs. I I  expose ensuite Ics donrii.cq des études laites 
tant en France qu'à 19ktr;inger sur  les rt;;ictiiins rCversihles, 11issric:iatioris 
siniples ou équilibres cliiiriiques, montre que ces réactions satisfont 2 un 
principe genéral connu soiis le nom de t (  loi du dlplacenierit rio I'Quili- 
hre n, e t  terrnine par l'exposé de leurs lois niimi'riques, tirées des prin- 
cipes de la therrriodynamiqiie, d'aprks les travaux de II. Le Cliktelier, Van 
t'floff, etc.. 

Enfin, dans la  troisiéme partie (ch. XI  et XII), l'auteur passe en revue 
les procédés utilisés pour surnionter les résistances passives s'opposant 
aux transformations chimiques réalisables (procédés dont la théorie est 
encore découvrir pour la plupart), c'est-à-dire l'emploi dans les réac- 
tions des différents modes d e  l'énergie : clialcur! lumière, électricité, elc., 
ainsi que l'action des ferments en chimie organique. 

Des renvois aux m&moires o r i g n a u x  les plus irnportanls, avec indictl- 
tions bihliciprapliiqiies prcicisc:~, perrriettrorit au lec:t.(:iir (11: corripléter ai1 
bcsoin lesnotioris qu'il puisera dans cet ouvrage. 

Cet ouvrage donne un aperqu, aussi complet que possitile soiis une 
forrneabrcigée, des rapports qui existent e n k e l a  cliiinie e t  les autres scicn- 
ces expérimentales. 

Eqnilihi-e des r s g s t è i i i e ~  ~ l i i r r i i q i i e s ,  par W r i . ~ ~ i ~ i i  G I H H S ,  
profcsscur nu collitge Tale,  h Xevihn\.cn, traduit par H.  LE (:H,\TRI.ICR, in- 
génieur eii c l i d  tirs mines,  ~~r.oft:ssc:irr au coilkge de France. - i vol. de 
5.11 pages d e  la Bibliotlièque de la Revue géncrale des sciences (Carré et 
S a u d ,  éditeurs, 3, rue Racine, Paris). Prix du  vol. relié : 5 francs. - Le 
profcsscur Gihbs a ,  par  l'emploi systém;rtique des mbtliodcs t l i e rmodya-  
niiques, crké une branche nouvclle de la science cliiniiqiie, dont  I'inipor- 
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tance, tous Ics jours croissante, devient aujourd'hui comparable à celle 
de la chimie pondérale crée par Lavoisier. 

La découverte par H. Saiiite-Claire-Deville d e  la dissoriatiori ou de la 
rt'versibilitd des phenomènes chimiques n'avait pas, tout d'ahord, été 
appréciée 2 s a  juste valeur par lesciiirriistes, qni avaient éli: Iicaucoiip plus 
frappés de la limitation des réactions que de leur révcrsihilitb. Les con- 
séquences d e  cette réversibilité et, en particulier, la possibiliti: d'appliquer 
B la cliimie les principes de la t l i e rmo~nar i i ique ,  n'avaient pas été a p w  
çus d'une facon précise. C'est Gibbs querevicntl ' lionneur dc l'avoir fait. 

La portée des travaux du savant professeur n'a pas été immédialernent 
reconnue ; leur  infliicnce sur  les progrbs de la science n'a pas kté, tout 
d'abord, ce qu'elle aurait dd r?tre. 

Les cliimistes se sont trop longtemps désintéresses d'idées qui leur 
elaient présentées sous une Forme 11if'lii:ilernerit accessil)le. Ce1 ouvrage 
vient h leur aide. N I I  est prolxihlc, dit M .  Le Cliitelier, qu'il reste encore 
dans ce Iravail dits points ?i approfondir; c'est là lin des molifs qui m'ont 
engagé & en publier une traduction francaise aussi littkrale que possihle, 
pour éviter de modifier a son insula pensbe de I'anteur. u 

Traité de In f~hricat inn des liqtreurcp et de l m  dis- 
tillntiari tler alcools, par P. I)i:rr..~is, scptihme édition, par 
hl .  A H P I N  et F,. PORTIER. - 'T. 1. ; Lei) ~ I c ~ o ~ s ,  2 vol. de 613 pages. 
T. I I  ; Les l i q i i c u r s ,  1 vol. de 606 pages, (Gauthier-Villars, éditeur, 
53, quai des Grands-Augustins, Paris). Prix du t. 1 : 8 Fr. ; Prix du t. 11 : 
10 fr. - Le voliirrie de Duplais est c:lassic~iie. Piihlié pour la  premiCre 
fois en 18sS, par un distillateur trés expériment6, il a eu rapidenierit plu- 
sieurs editions. 

La septibme édition, puhliéc actuellement, d i fè re  notahlement decelles 
qui l'ont précédPe. Si la technique de l'art du fabricant del icpeurs n'a pas 
siihi d e  changenleiiis importants, il n'en a pas eté de memede lafabrica- 
tion de l'alcool, ni surtout des connaissances scientifiques sur  lesquelles 
repose cette grande induslrie. 

NM. Arpin, chimiste industricl, et Portier, répétilcur de technologie 
agricole à. l'Institut agronomique, ont su parfaitemenl remettre au point 
les parties d e  l'ouvrage de Duplais qui avaient vieilli, e t  il faut les en 
féliciter. 

Le tome 1 comprend l'exposé de nos connaissances actuelles sur  l a  fer- 
mentation alcoolique, précédé des notions chirniqims et rriicr.ohiologi- 
qiies intiispensahles pour les hien coniprcndre. Puis, vient un tableau 
résiiiiii:, mais aussi complet que possible, de l'iritliistrie d c  l'alcool, nia- 
tii!re premibre dont le distillnteur ne peut ignorer la ria?ure, n i  l'origine. 

1.e tome II, consacré i l'art proprcrnent dit di1 distillateur ou du faliri- 
cant d e  liqueurs, est celui auquel les auteurs ont  le  moins toiiclie. Ils ont  
coriserve le  cadre ancien, en y introduisant tontes les nouveautés consa- 
crées par les progrks les plus récents. C'est ainsi qu'il ont décrit les per- 
fcctiorinements apportés daris l'iristallation du lahoratoire du distillarenr 
et qu'ils ont di1 rcl'aire cornplktenient le  chapitre traitant d e  la fahrication 
des eaux et boissons gazciises. 

Ainsi rajeurii, I'cxccllerit traité de Duplais conservera sa place dans 
la hihl iot l i~que d e  tous ceux qui  s'intéressent h l'industrie des alcools 
ct liqueurs. 
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M s n i r e l  de  disti8ler-ic. tiiiitlt. pr:itique p i I r  I'alcoo1is:ition des 
g ra ins ,  des pornrnes d e  terrc el des  iriatières sucrCes, par le D r  U~I[:IIELER, 
directeur d e  i'liistitut teclinique d e  distillerie tlr VVeilienstelilinn (Ilaviiire), 
t radui t  d e  I'allernaiitl par le I l r  1,. Gautier. - ,1 vol. iri 80, tlc 580 pages, 
avec 136 ligures, (Ch. Ucir;irijicr, édileur, 15, i'iic des S1-Pères, Paris) .  
Pr ix tlii vol. cartoiin6 : 1:; fraiics. - 1,'oiivrage t l i :  liiirlielcr cs1 Ir& es- 
tima eu Lillcmagne, oii la  t'nhricatiori d c  l'alcool présente, conirric on le 
sait, une grande irnporlance. I l  est donc fort Iieiireux qiie le D. G;iiit,ii:r 
en nit donné iiiic Etlition t'rniiqaisc. L'ouvrage original ne traite que  
du travail des rnaliiires amylacées (grairi5 cl poinriie d e  terrc), qiii, c:ri 
Alleiriagiic, par  siiilc tlcs conditions fisc;ilcs, sont les sculcs matiCrcs pre- 
riiières (le la fabrication de l'alcool. 1.e livre rlii Dr  Buclieler &nt surtout  
destine aux distilleries agricoles de l'Allemagne, qui nc fihriqiient que  d e  
l'alcool hrut, la rectification n 'y  est pas décrite. 

Le D i  Gautier a coiiip1i.té la traduction française en y ajoutant, d ' u n e  
part,  la fabrication tlc l'alcool au moyen des matiéres sucrées (betteraves. 
melasses), e t ,  d'autre part, le raffinage et  la rectification de l'alcool hrut. 

;\insicornprise. l a  tradiictiori d u  Dr Gautier  debierit un nianne1 de dis- 
tillerie complet, s 'applit~iiant aux  diverses niatiéres prcniiércs qiic I'intliis- 
lrie t'rariçnise rriet en iruvre. 

Le Ir  chapitre traite des iiidtières preniiéres, ile Ienr cornposition et  d e  
leurs  propriétés. 

Ide l e  cli:iliilr.t: r:sl rel;itif ' ;~u 111;111:igt:; le 3', i 1:i p r i : ~ ~ a r ; i l i ~ n  (111 ino~'lt 
sucri:;  le i e ,  la prCpral ioi i  de la Icviire :irtificiclle; le 6e et Ir 6" trailent 
de la fcrincntntion ; t1:ins le 7 c .  njonté 1'" le 1)' Ci;~nlier, la sar:cliarifica- 
tioii el l'alcoolisation dcs rriatii,icii sut:riic!s p u  lc prûcEdé Colletle et  Hoi- 
din,  dit procéil6 ainylo, qorit s i ~ i ~ i i e ~ i ~ e i i i c i i t  clkcrits. 

Le cliapitr,c \'III lr:ii!c d e  la tlistillntiori ct cles appareils distillaloires. 
Ori y trouver2 In clcscriptioii dits :ippnrciIs ;illeiriantls, que  le trailucteiir :i 
t';lit suivre tlc celle des :ipparcils f'rxri<:iis. 

1.e cliapitreIX est rc1:itifk l:i 1111ri!it*aLion on r:~ffin;ige (le l'ülcool briit .  
Le chapitre X trnitc des rksiilus d e  la di~t i l l i i t ion.  
Enfin, le tlcrnier cliapitie iI»riiic les rriétliodes analytiques qui  permet- 

tent d e  contriilrr 1 ~ s  opiii-;ilii~ns d e  la  distillerie. 
Cet ouvrage, riiis :iu courant des recents pcrfcctionnements de la tlistil- 

Icric, rendra des services h tous ceux qu i  s'occuperit ii uri litre qur:lcon- 
qui: d e  la  fabrication de I1:ilcool. 

. .tii:i .lyse n i i e ~ o c l i i i i i i q i i e  e l  a p u c t , r a s r ~ n p i q i i o ,  par 
Pozzi-ESCOT. 1 vol. d e  1 9 2  pagcs d e  I'lincyclopCiie LÇaulÊ ((;aiitliier- 
Villars e t  Ilasson. éditeurs). t1rix : 2 f r .  30. - S o u s  avons pnbliC, en 
1899, une  série d e  travaux d e  M.  Pazzi-Escnt relatifs R l 'analyse micro- 
chiiiiiqiie. Cette Iiranclie spéciale d c  l 'analyse peut reiitlrc. dans  certains 
cas, de grands services, e t  les cliirriistes trouveront, tl:iris le voliinic q u e  
nous signalons, iin guide et  des docurncnts fort utiles. De n o i i i t ~ i w w s  
figures montreril l'aspect des priricip:iiix pri:cipitCs caractéristiques. 

Ilans lc  .Lei cli:ipitre, l'auteur fait l 'historique d c  la question et passe 
cn revue les principaiix appareils, Ics rkaclifs ernli1oyi.s r t  In tc~cliriiqirr? 
op6rciloire. 

Lc chapitre II tlonrie, pour  cliarluc dlhiieiil (iiiklniiu cl rri6lnlloïtlcs), Ics 
pr inr ipalrs  rikctionq rnrnrtPristirliirs. 
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h n s  le cliapitre Ill,  JI. Pozzi-Escot iridique uiic nîarclic s~stciiii;iliqiic? 
pour la reclierclie des i:léiiicrits dans  urie solution. 

Les chapitres IV et \' traitent des applicatioiis d e  l'ari:ilysc iriiciw 
ctii~riiq~ie. 

Enfin, clans 1;i 2e parlie, l'auteur traite (le 1':irialyse slmtroscopiquc. 
E n  r8sunié, le petit volurrie (le not,rc collahuratcur formera uri cornplé- 

mciit utile des trait& d'analyse que le chimisle corisultc frCqueiiinieiit a u  
1ahor:iloirc. 

l'raite ~ ~ I P I I I I I ~ S C  clniiniquc, nnicrngraphiqnne et ini- 
ei.ol~iolo;)iqiic des eniis, par ZUNE? P édition revue e t  augrrien- 
ttic par 1ltis.iii~n. - I vol. [le 380 pages avec 414 figures (J. Housset,:%, rue 
Serperite, e t  Vigo1 l'rércs, 23, Place (le 1'Ecole de hlédeciric, éditeurs). 
Prix : 20 fr. - M. %une ayaiii été prliriaturérnent cnleké à la science par 
la niort, 31. Bonjean, chef du 1abor;itoire du Cornilé consultatif tl'hygiéne 
puhlic~iic de Frmcc ,  s'est cliargc! (le piihlicr uiie deuxiùrne &lition tlc soi1 
ouvrage. 

Ce volume doiinc :lus c1iirnisti:s et aux p l i n i ~ ~ a c i c n s  cles iiiiiicalioiis lcur 
perrriettarit de se livrer, saris difficulté el. avec un iiiiitCriel peu coûteux. 
:lux iliveises opéralioiis cliiiriiques, niicroscopiques cl  I)actc!riologiques 
que nCcessitc l'analyse tles eaiix potahles. 

ILI nouvelle ktlition que noirs avons sous les yeux contient 59 pages 
dc plus que ln preinikre ; elle contient les ~ioirvcllcs rnlthorles e t  lcç pro- 
ix~ili:.; tl'a~ialysc des eaux ~iolahles eri usagc nu Iahoraioire du Comité con- 
sultntif tl'tiygii:nc de France.  

Ik rioirit)reuses figures corilrihuerit à reritlre lr6s iriti:lliçil)le le lexte 
!ILI voliirnc ; il n'y cil a pas inoiris d e  414, ihris l'ouvrage, sans coiiijiter les 
deux planchcs culoriées qui représcntcri1 les di\-ers organisriies qu'on peut 
reiicori trcr daris l 'wu.  

Kotire sur les iiistn*unnentu deprécisinin uypliqiiés 
à I'riiiiolugic, par J .  DCJAHUIX, 1 vol. (le 824 pages, a \ e c  !)ü figures. 
t'rix : 3 Ir. 30. - hl .  Dujardin a tloniié,dans cetlenoiivelle édition! la dcs- 
r:i.ipticiri des a p p a r d s  qu'il coristruit, ainsi que les procédés d'analyse les 
pluspratiqiies, qu'un vigneron ou un ni?gociant peuverit m e t t r ~  en u?uvre. 

L'auteur y a ajout6 11:s lois relatives au rnoiiill:ig~: et air vinage, les 
iristruciions pr;itiqucs adressées i~ ce si'jet aux Laboratoires dc I'Etat par  
le Cornité Consultatif des Artset  Manufactures e l  qui leur scrveiit d e  liase 
pour l'analyse des vins (I1igle acide-alcool, e t c . ) .  

Il a aussi conçncré un cliapitrc à I'exanien ni icroscopicp clcs vins et 
(le leirrs ~naladies.et .  s 'inspirant des travaux les plus rCcenls s u r  cet inté- 
resxaiit siijct, il y a joiiil une plaiiclie eri coiileirr, perniettarit (le les carac- 
tériser plus hcilemeiit. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Le tinihre des bulletins des analyses. - L a  plupart 
de nos lecteurs savent que, en 1898, l'Administration d u  timbre avait 
exigé de plusieurs chiniistes le paienierit d'un certain rioinhre d'ainen- 
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des, parce qu'il était tombé sous les yeux des agents de cette Adrninis- 
tration des bulletins d'analyse établis sur  papier libre. Aux yeux de ces 
agents, lesdits bulletins eussent du être écrits sur  papier tirnhré. Une 
telle pritention ayant paru exorbitante aux chimistes dont nous venons 
de parler, ceux-ci demandérent l 'avis du S y ~ d i c < z t  cen tml  des chimis- 
tes et  essayeurs de France, qui décida de soiiniettre la question aux 
trihunaiix compéterits. Ixs premiers bulletiris dJari;ilyse ayant été saisis 
tlaris une localité située dans le ressort d u  Trihiinal du Hivrc,  c'est ce 
Tribunal qui a été appelé k statuer sur  les prétentions d e  l'Administra- 
tion d u  timbre. Il vient de rendre, le 21 décembre dernier, u n  jugement 
annulant la contrainte qu'elle avait lancke e t  la dkboutant dc ses riJcla- 
mations. Nous publierons le  texte de ce jugetrient dans l e  procliaiii 
riurnéro d e  ce Recueil. 

P i i b l i c a l i o i i  dom Iri-evets t l ' invei i l io i i .  - En Alleniagrie, 
en Angleterre, en Suisse. ~ u x  Etats-Unis, tous les brevets cl'irivcntion sont 
imprimés séparément et tirés a un assez grand norrilire d'exemplaires, ce 
qu i  permet d'en remettre a u  titulaire d u  brevet et d'en vendre aux  in- 
téressés. 

11 n'en est pas de même en France. Le cinqiiiiinie seulement des bre- 
vets est publié intégralenient ; les autres sont piibliés en ex t ra i t ;  
quant aux desains qu i  les accompagnent, ils sont souvent trop pelits et 
insufrisants pour renseigner les intéressés ; d'autre part, In publication 
n'est faite qiie plusieurs années après qiie le brevet a été pris. 

Sans doute, les iritorcscés ont la faculté de se faire délivrcr une copie 
d 'un brevet par le ministkre du commerce, niais cette copie coiite 95  f'r., 
et, s i  le brevet est accoiripagné d'un dessin, la  reproductiori de ce dessin 
constitue une depense supplénientaire. 

Depuis longtemps, des plaintes se sont élevées contre cet état d e  choses 
ct recemment I'Associntzon f r a n p i s e  pour la protection de la p w p r i e l ~ ;  
industrielle a fait, auprés [lu gouvernciiiciit, des démarches ayant pour 
but  d'obtenir que les brevets hissent imprirriés aussitiit qu'ils sont pris 
et que la publication fùt faite par fascicules séparés, qui pourraient c?tre 
vendus au public. 

RI. le Xinistrc du commerce vitxit tic prendre llarrf..té suiv;irit, qui 
donne satisi'action aux réclamations qui lui-ont été adrcssécs : 

(( Le Jliniclre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé- 
graphes. 

(1 Sur le rapport du Coriseiller d'Etat, directeur de !'industrie. 
CI Vu l'article 21  de la loi du 5 juillet 1844 sur les hrevets d'invention, 

ainsi conçu : 
(( Après l e  payement de la d e i i x i h e  annuité, les descriptions et dessins 
seront publi@s soit textuellement, soit par  extrait )) : 
(( Vu l 'arrtté niiriistériel du 3 aoiit 1873, qui a constilué le  Cornit6 d e  

publication des brevets d'invention. 
(( Arrete : 

Art. le.. -Les descriptions et dessius des brevets d'invention, dont 
l a  publication aura été jugée utile par application de l'article 24 de la  
loi du 5 juillet ,1844, seront impriniés in extenso et par fascicule sépari: 
pour chaque brevet. 

(( Ce rion\eau mode d e  ~iubliratiori ccinirriwcera abec les brevets pris en 
1899. 
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a Art.  2. - Les ksçicuies seront mis en vente aux prix indiqués ci- 
aprPs. 

rc 10 Les fascicules isoles seront vcndus a raison de 10 centirries par 
feiiille d'irnpressiori cornpli'te ou commericée, et de i 0  ccntirnes par 
planche de dessin, saris qiie le prix d'un fascicule puisse étre inferieur à 
50 centimes. 

<( 20 Il sera consenti des rkiuctioris de prix d'aprhs le tarit suivant, 
quelle que  oit l'importance de chaque fascicule : 

Pour une série dc 25 fascicules. 10 fr. 
Pour une série de 30 fascicules. 15 I! 

Pour une série de 400 f'ascieules. 23 II 

Pour une série de 500 fasciciiles. 100 II  

Pour uiJe série de 1,000 fascicules. 150 » 
Pour une srlrie de 2,000 1',isc:iciilcs. 200 D 

(( Art .  3. --Le Conseiller d'Etat, directeur de l'industrie, est chargé de 
l'execution du présent arreté. 

n Paris, le 30 décembre 1899 )). A. JIILLEHASI). 

Soiiscriptiou pour l e  monmument Lnvoisier. - Les 
Com.p tm vendus de l 'Acadimir rlcs ficiences ont ;iriiioricé que M .  Ber- 
thelot, sécrétaire perpétuel, avait fait corinaitre 4 I'Acadéniie, dans sa 
séance [lu 28 noverritire 1899, 17t;tat (le la suusrription ouverk dans le but 
d'élever un monument la inénioire de Lavoisier, souscription ri laquelle 
a largement pris part le Syndicat central des chimistes et essayeurs de 
France, grrice l'active propagande de  son aricien secrétaire général, le 
regrelté Sclilurnherger. Le trésorier du Comité de souscription 1 actuelle- 
ment en caisse la somme de 93.533 francs. 

Liate d e s  Iireveia d'inveiitioii relatif's à l a  elmiiiiie 
dctiiaiidés e r i  Praiice du 8 juillot au 21 août 
inss ( 1 1 .  

290.836. - 19  juillet 1899. - Roubertie. - Procédé de fabrication 
de la potasse, de la soude, du clilore et de leurs dérivés 
par l a  déconipositiori des clilorures alcalins. 

290 '334. - 19  juillet 1899. - Clemm. - Procédé de fabrication de 
l'acide siilfiirique. 

291.093. - 22 juillet 1899. - Clemm. - Procédé de fabrication des 
sulfates et du chlore. 

292.124. - 24 juillet 1899. - Erdmann. - Procédi: de prorliiction de 
l'acidc isatoique. 

291.1%. - 24 jiiillet i89Y. - G. F. Boehringer et Sohne. -Pro- 
cédé de fabrication d'amidoaldkhydes aromatiques. 

391.184. - 23 juillet 1899. - Compagnie parisienne de couleurs 
d'aniline. - Procédé pour la produclion de combinai- 
sons acétylées des acides sulfoniques et carboniques des 
amines aromaliqiies. 

291.207. - 96 juillet 4899. - compagnie parisienne de couleurs 
d'aniline. - Procédé pour la Fabrication d'un composé 
senlhlable au celliiloid. 

292.2'kS. - 28 juillet 1899.- Peceker Zucker Raffinerie.- Procédé 
et appareil pour la production d'ammoniaque et de 
sous-protliiits, des résidus ou viriasses de riit:.lasse. 
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291.-'i'iI. - 'k ooiit 18H!). -- Eberle. - Procddé pour la frihrication des 
coiiiposk d'oxyde de cliràme organiques coinplexes. 

291.54:i. - 4 aotit 1899. - Compagnie parisienne de couleurs 
d'aniline. - Procédé pour a l c o ~ l e r  les dialcoylrho- 
damines. 

301.649. - . I I  aoilt 1899. - Kalle et C c  - I'rocCtlé d e  préparation 
de composés alhiiininoides d e  l'iodol. 

291.679. - 1.1 août 1899. -- Deproit et Cia. - Produit  destiné à étre 
employé coiiirne siiccbdaiié ries gliicoses tle gommes dans 
les us:iges.industriels e t  alirirentaires. 

291.7;ifi. - Ii :iiiiit IX99. - D e  Bechi. -- Perfectioririerii~iits rlans la 
produclion de l'oxyde d c  zinc. 

29 l . Ï J9 .  - ,l'i noilt, 1899. - Compagnie parisienne de couleurs 
d'aniline. - -  l>rocédk ~ioi i r  rcritlrc stable les hases 
nitrosies. 

291.821. -- 17 aoul  1899. - Cross et Reinington. - I1erfec:tionne- 
inerits d:ins la  production (Ir: I'aniidon et  des rn;itii:rcs 
saccharines. 

291.881. - i 9 aoiit 1899. - Farbrnfabriken vorm. Friech. Bayer 
et Co. - l ) i w k i é  pour 1;i f~iliricntioii d e  l'acide antlira- 
nilique e t  de d e r i ~ é s  de cet acide. 

à!11.911. - 21 :ioC~t (899. - Acker. - Perfectirinneriients dans la t'al~ri- 
caliori d e  l'alcali caustique et (lu gaz halogènc et  appa- 

s reil tlesliiié cette fa1)ric:itiori. 

i l )  C:oiiiiiiuiiii:at,ion do RIM. .\Jarillier et  Hobelot, Oflic~: international pour 
I'obt,critioii d i ~ s  brrvets il'iii\>erition en Fraricc c t  a l'~:lr;iri;i:r, 42, 1iouli.vard 
Bonne-Xoiivnlle, Paris. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS 

S o u s  inforliions nos lecteurs qii'eri qualité (le secrktaire général d u  Syii- 
dirat  des chimistes, n o m  rions chargeons, lorsque les deniandes et les 
oflrcs le permettent, d e  p r o w r e r  des chiinistes aux industriels qui  en ont 
besoin et des places aux cliinijstes qui  sont à la reclierclic d'un erriplui. 
Les insertions q u e  nous fiiisoris dans  les Annules sont ahsolunient gra- 
tuiles. S 'adrcïser  à M. Cririon? 43, rue  Tiirmrie, Paris .  

un hon lah»intriii.e de  i:liiriiie indus- O N  DEMANDE A ACQUERIK tri(:ii,!, coiiiiiiiirci,i~c. i:11:. - Ecvi1.c 

dns, L;Ii,ve de 1'Ecole indiistriellc d o  Elulliuuse, JEUNE CHIMISTE " <Iciiianili: . eiiililoi daiis llindiisti,ie, d e  prtXtirerrcr: 
dans  la  teinturc. - S'udresser uu bureau d u  journnl .  

A VENDRE 2 balances de précision, dont 1 a r e c  uric t~oi tc  de poids. 
1 balancc à densité de Mohr-We~tplial.  

1 al~parcil Si~hlmsing pour dosage d'azote riitriqiic. 
i appareil Sœbel pour analyse iiibcanique des terres. 
1 agitateur iiiix:aniilue pour six dosages d'acide ptiosphoriqiie. 
S'adresser au Dr Hueml ' ,  à Uczicrs. 

Le Gérant : C .  CRINON. 

Laval. - Imp. parisienne L. H ~ H R ~ O G D  Rr C". 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Nouvelle iiiéthotle de alosnge poudértil des siioiges 
réducteurs Imsée sur l'emploi de la ceiitrifii- 
gra tiou. 

Par M. le U r  PH.  CHAPELLE. 

L'histoire des sucres s'est singuliérement développée depuis 
quelques années. Leur prbsence ou celle de leurs combinaisons, 
beaucoup plus kéquente qu'on ne l'avait cru, la mise en évidence 
de nouvelles espèces, leur font jouer un grand r d e  en biologie. 

Le peu de réactions propres de ces composés rend précieuse la 
détermination exacte de quelques-unes de leurs propriétés phy- 
sico-chimiques. Le pouvoir réducteur est, parmi ces dernikres, 
l'une de celles qui se,prêtent le mieux a une dhtermination rigou- 
reuse. 

La méthode pondérale que nous proposons, basée sur l'em- 
ploi de la centrifugation, est à la fois très siniple et trbs précise. 

Dans notre thése inaugurale, après quelques considGrations 
d'ordre général sur l'usage de la balance, de la verrerie graduée, 
du polarimètre, etc., qui ne sau ra ih t  s'adresser à des chimistes 
professionnels, r,ous avons cru i n t h m a n t  d'exposer les princi- 
pales méthodes de dosage de ces sucres par les solutionsalcalines 
de cuivre et  de mercure : 

i n  Méthodes volumétriques de Tolleris, de Soxlilet ,etc., avec le 
résumé des principaux résultats obtenus par ce dernier pour le 
gkicuse, le sucre inverti ,  le lioulose, le lactos<, le lactose hydrolysé,  
le galactose et le maltuse ; 

!2O Les diverses tables pour le dosage pondéral des sucres sui- 
vants : glucose, sucre inverti, Zivz~luse, galactose et lactose, par 
Marcker, Ollihn, Soxhlet, Steiger, Honig et Jesse, etc. ; 

3O Les méthodes indirectes de Lehmann, Riegler et Maquenne ; 
4" L'étude du pouvoir réducteur de  ces sucres sur les liqueurs 

mercurielles de Knapp et de Sachsse. 
La mithode pondkrolc pur centri fugation prksente dt: grands 

avantages coirime commodité et comme rigueur ; elle permet 
d'utiliser les solutions mercurielles aussi facilement que les solu- 
tions cupriques. 

Nous nous sommes servi dela liqueur de Fehling suivante, qui 
donne à la réduction i gr. de  Cu20 p. 100 cc.. 
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. . .  Sulfate de cuivre pur . .  35 gr. 
. . . .  Soude caustique pure 115 r 

. . .  Potasse caustique pure 70 i 

. . . . . . . . .  Acide tartrique. 92 11 

Eau, q. S.  pour . . . . . . . . . . .  1 litre 

Teçhniqrte. - 25 cc de liqueur de Feliling sont mklangks à 
froid avec un volurrie exactenierit mesuré de solution sucrée et 
insuffisant pour ol~tenir  une r6rluction complète. Le volume total 
est porté a 37  cc. 5,  soit 1 fois 4/2 celui de la liqueur de Feliling : 
la dilution est donc constante. 

On sait, en effet, que, pour le dosage pondéral des sucres réduc- 
teurs, la quantité d'oxyde de cuivre précipite n'est pas exacte- 
ment proportionnelle au sucre détruit, mais qu'elle est fonction 
de la dilution des liqueurs et fonction de I'excbs de cuivre. En 
opérant à une dilution constante, la seule cause perturbatrice est 
l'excès de cuivre, et il devient facile d'en déterminer la valeur. 

Les tubes contenant le mélange de sucre et de  liqueur de 
Pelilinç sont chauff6s dans un hain formé d'urie solution de 
chlorure de calcium bouillant vers 108-110 degr& ; il faut 3 a 4 
minutes pour atteindre l'ébullition, q u i  est maintenue 2 minutes 
pour lc glucose et le sacre inverti et 6 minutes pour le lactose. Ces 
tubes sont immbdiatement c,entrifugés et, après. décantation (lu 
liquide, retournés totalement pour ktrc égouttés sur une linge ; 
l'oxydule atllière aux parois. On reprend une fois par l'eau bouil-. 
lanta, et,  aprbs cent]-ifiigo-di'cantation, il n'y a plus qu'à sécher 
rapidement dans une éluve à air chaud (150-180 degrés), ce qui 
Iie dc~naritle que 3 à 4 miriutes. Le poids est devenu constant et 
on peut peser aussitôt après le refroidissement. 

L'ensemble de l'opération, y compris la dessiccation de CuZO, 
ne dure pas plus de 25 à 30 minutes et permet d'effectuer simul- 
tankment 4 dosages avec la centrifugeuse 'qui nous a servi. On 
recueille ainsi un poids maximum d'oxytlule de 250 milligr. et la 
sensibilité de la méthode est telle que deux dosages parallèles se 
contrôlant donnent rarement lieu A un écart de plus de 1/2 mil- 
ligramme; la prkcision atteint donc 0.2 p. 100. I l  y a lieu de véri- 
fier la tare des tubes aprés chaque opération, car ils perdent 
généralement 2 ou 3 milligrammes sous l'influence de  l'alcali. 
Ces tubes, sortes de tubes à. essai en verre mince, gros et courts, 
contiennent 50 à 55 cc. et pèsent de 20 5 25 gr.. Il est avantageux 
que leur extrémité soit non 116misphérique, mais aplatie ; le 
dépôt y adhère mieux. 

L'oxydule, maintenu pendant 2 4  heures, soit à l'étuve a iPO 
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à un poids dotint' d e  CuPO. 

Glucose. 
Sucre inverti 

et lactose 
hydrolysi:. 

Sucre inverti 
calculb 

:n suxht rosc .  
Laclosc. 
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degrés, soit a l'air libre, n'a pas varié de poids. Réduit en cuivre 
métallique dans le tube même par un courant d'hydrogène ou 
un courant de gaz d'kclairage, il donne toujours le poids tliéori- 

Cu2 
que du métal CuLO -- -- 0.888. 

Pour les sucres que nous avons étudiés jusqu'ici, la relation en 
millig. entre le poids z de sucre détruit et le poids y de Cu20 
recueilli peut ètre représentée par une fonction du second degré 
de  la forme : 

I/ = A g 2  + BX + C 

Sous avons trouvé, pour chacun de ces sucres : 

Glucose.. . . . . . . . .  y - - 0.0025x2 f 2 . 3 5 ~  + 3.5 
Sucre inverti 

y - - 0.002>n;2 + 9 . 4 0 ~  + 2 . 5  (calculé en saccliaro<e) 
Lactose. . . . . . . . . .  y --: - 0.00023x"1- 4 .  k35x + 6 . 8 .  

Le terme tout connu est constamment positif et le pouvoir ré- 
ducteur de ces sucres s'accroit d'autant plus que leur proportion 
devient plus faible relativement ,2 celle du cuivre. , 

Dans les formules utilisées par les divers auteurs qui recueil- 
lent Cu20 par filtration, le terme tout connu est, au contraire, 
constamment négatif ; ce fait peut étre dû 5 ce qu'une partie de 
Cu20 traverse le filtre d'amiante. (A suivre.) 

Siir l e  dosage du niicre urinaire des dinbétiqucs. 
Par MM. G .  PATEIN et K. DUFAU. 

Dans un travail précédent ( l ) ,  nous avons, à propos de la nature 
du sucre urinaire des diabétiques, montré que : 1"mmêe lors- 
qu'une urine de d d i t i q u e  donne des chiffres plus faibles au sac- 
cliarim&tre qu'à la liqueur de Fehling, le sucre qu'elle contient 
est le9lucose d ; Z3 lorsqu'il y a une différence entre les cliiffres des 
cieux métliodes, elle provient de la présence. dans l'urine, de ma- 
tières lévogyres que le sous-acétate de ,dontb ne précipite pas com- 
pletenlent ; aussi, convient-il de remplacer celui-ci par le nitrate 
aczde de nzercuw, qui donne un liquide incolore et limpide, ne 
contenant plus que le sucre urinaire comme matièreagissant sur 
la lumière polarisée. 

Depuis la publication de ce travail, M. Pellet (2) a signalé I'in- 

14) Voir Annales de  chimie analytique, 1899,  p .  9 i .  
(2) Voir A n d e s  de chimie analytique, 1899 ,  p .  256. 
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fluence qu'exerce le sous-acitate de plomb sur plusieurs sucres 
réducteurs, et il a montré que ce réactif précipite partiellement 
ces sucres, suivant les conditions dans lesquelles on l'emploie, 
c'est-A-diresuivant sa densité, suivant la quantité d'oxyde de plomb 
qu'il tient en dissolution, et aussi suivant la réaction neutre ou 
alcaline et la richesse saline du liquide sucré ; ainsi, daus une 
urine neutre ou ammoniacale, le sucre diabétique peut être pré- 
cipité totalement ou en partie ; M .  Pellet conclut que le ~ous-acé- 
tale de plomb doit être abandonné et remplacé par 1'uci;tate neutre. 
On peut employer la solution de Courconne, qui est obtenue de 
la façon suivante : 300 gr. d'acétate de plomb cristallisé sont 
dissous dans l'eau clistillée, et la solution, rendue exactement 
neutre Èr l'aide de quelques gouttes d'acide acétique, est portée au 
volume de 1 litre. Pour 100 cc. d'urine, on prend 10 cc. de cette 
solution ou la quantité suffisante pour qu'une nouvelle addition 
d'acélate ne produise plus de précipité. 

En répktant les expériences de M. Pellet, nous avons constaté 
qu'en effet, les résultats ob!erius avec le sous-acélnle de plomb sont 
inférieurs à ceux que donne l'acétate, dès que l'aciditk de l'urine 
se trouve un peu faible; mais, d'autre part, nous avons remarqué 
que certaines matières albuminoïdes et, en particulier, les pep- 
tones, échappent à la précipitation par le sous-acilate et par Z'ace- 
tate neutre de plomb, en sortc que les dosages saccliarirn6triques 
sont absolument inexacts. 

Nous avons alors repris l'étude du réactif nitro-mercurique, que 
nous prkparonsde la manière suivante : mesurer, dans une éprou- 
vette graduCe de I litre, 200 cc. de nitrate acide de mercure et 
y ajouter Y00 à 600 cc. d'eau distillée, puis quelques goultes de 
lessioe de soude, jiisqu'a ce que, après agitation, il se dépose un 
léger pyécipité jaune, ce qui rend inipossible l'existence d'un 
excès d'acide azotique ; complEter enfin le volume de i litre. 

Pour etfcctuer ledosagc du sucre dans une urine, on opère 
de la manière suivante : on mesure, dans une éprouvette gra- 
duée, 50 cc. d'urine, qu'on additionne de réactif nitro-rnercuri- 
que, jusqu'à ce qu'une nouvelle addition de celui-ci ne pro- 
duise plus de précipité; on verse alorsgoutle ci goutte, et en agitant 
continuellement, de la lessive de soude, jltsqu'i ~eaction iris légère- 
ment ahdine ; on porte le volume a 100 ou 150 cc., et on filtre ; 
le liquide filtré doit être a peine alcalin et ne plus précipiter 
par la soude; il ne contient plus alors que des traces de mercure 
et peut servir au dosage volumétrique ou saccharimétrique. Pour ce 
dernier dosage, il est n é ~ ~ s s a i r e  d'opérer avec un tube doublé 
de verre; si l'on ne possède pas un tel tube, il faut éliminer les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dernières traces de mercure ; on y arrive d'une façon parfaite en 
ajoutant une Iégbre pincée d'hypophosphite de soude; au bout de 
peu de temps a froid, ou instantanément en chauffant liigbrement, 
comme l'indiquent MM. Maquenne et Roux (l) ,  le mercure se pré- 
cipite A l'état métallique et le liquide peut étre examiné au sac- 
cliarimbtre dans un tube ordinaire. 11 est bien entendu que le 
liquide additionnh d'hypophosphite ne peut être titré par la 
liqueur de Fehling ; d'ailleurs, les faibles traces de mercure qui 
restent en solution, après neutralisation par la soude, ne troublent. 
en rien le dosage volumétriqiie. 1.e dosage fini, on multiplie le 
résultat par 2 ou par 3 ,  suivant que les 50 cc. du liquide primitif 
ont été portés A 100 ou à 160 cc.. 

Pour fixer la limite maxima à laquelleon doit généralement em- 
ployer le réactif nitro-inercurique, nous avonsajouté à des urines 
sucrées 1Ogr. de peptones ct 20 gr. de sel marin par litre, c'est-à- 
dire que nous nous sommes placSs dans des conditions qui ne 
se présentent jamais ; 60 cc. de réactif étaient suffisants pour le 
traitement de 50  cc. d'urina ainsi additionnée. La quantité de 
réactif nécessaire sera donc généralement beaucoup moindre. 

Le tableau suivant contient les résultats auxquels nous som- 
mes arrives : 

simplement filtrCe.. . . . . . . . . . .  
défbquée a u  sous-acét. de Pb.. 
- à l'acét. neutre  de Pb. 
- au nitrate ac. de Hg. 

, \ d k f I u k e  au s o u s - a c d  d Pb. .  
d r  pn i t n i i ~ i  r l  - al 'acht.  neutre de  Pb. 
dc chfoïu& d c  1 - a u n i t r a t e û c . d e H g .  

Dosage à la liqueur dc Fehling sur  l'uriric d6fé- 
............ qu6e par le nitrate mercuriqi ie . .  

litre d'urine 
3O 4 0  

La liqueur de Fehling dont nous nous sommes servis avait 4té 
titrée à l'aide du glucose pur ; pour le coefficient saccharimétri- 
que, nous avons atlopté le chiffre 2 , 0 3 .  

Er1 cxaniiriant les cliiffres du tableau qui préckde, on voit que : 
i0 Le sous-acilute de plomb peut précipiter du glucose et qu'il est 
avantageux de le remplacer par I'acetate neut,re. 

2" Certaines substances lévogyres ne sont préc.ipitées ni par le 
sous-acétate dt' plomb, ni par l'acétate neutre ; il faut alors recourir 
au nitrate acide de ?ne)-cuve, qui donne des résultats concordants, 

(1) Voir Annales de chimie ui~ulytique, 1899, p. 145. 
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qu'on emploie la méthode optique ou la méthode volum6trique, 
si l'on a soin d'opérer cornine nous l'indiquons. 

Nous avons également obtenu de bons résultats dans la déféca- 
tion des urines en elriployant le szdfate mercurique ; on ag i~e  dans 
un flacon 100 cc. d'urine avcc une 'quantité de  sulfate mercuri- 
que variant de 2 à 5 gr. ; on filtre après un contact d'environ une 
heure, pendant laquelle le flacon est fréquemment agité ; le mer- 
cure est ensuite précipité par I'hypophospliite de  soude. Le sul- 
fate mereurique ne donne pas de bons résultats, dès que I'urine 
contient des peptones. 

II peut arriver, lorsqu'on a précipité le mercure par I'hypo- 
phospliite de  soude, que le liquide ne soit pas ou ne reste pas 
limpide; il suffit alors d'ajouter i ce liquide quelques gouttes de 
solution d'acétate de plomb, et la filtration a lieu d'une manière 
satisfaisante. 

Kous avons clierclié à isoler la matière lévogyre que précipite 
le nitrate acide de mercure et qui n'est pas précipitée par le sous- 
acétate ou l'acétate neutre de plomb, mais sans obtenir de résul- 
tats satisfaisants. M .  Bélial, qui, de son côté, s'est occupé de la 
question de la pluralité des sucres dans l'urine, a été plus heu- 
reux. La méthode qu'il a employée Etait différente de la nôtre, 
mais il est arrivE aux mêmes conclusions que nous et il a con- 
firm6 absolument ce que nous avons avancé. Il a procédé par fer- 
rrientalion, en stérilisant l'urine et en I'enserriençant ensuite avec 
une levure pure àferrnentation rapide. La fermentation éiait stii- 
vie au nioyen du polarimètre,et, dèsque le pouvoir rotatoire était 
devenu sensiblement nul, le liquide était examiné. Il a ainsi 
constaté qu'une urine ayant le pouvoir rotatoire güuclie rédui- 
sait encore la liqueur de Fehling ; mais cette urine, concentrée 
dans le vide et additionrite d'eau de baryte et d'une qiiaritité 
d'alcool suffisante pour amener le titre de la liqueur à 7Q0, don- 
nait un précipith qui a CtB recueilli, lave et enfin d~kompnsé par 
l'acide sulfurique ; le liquide ainsi obtenu possédait le pouvoir 
rotatoire droit, et la déviation observée correspondait sensible- 
ment au pouvoir r4,ducteur du glucose. 

M. Bélial admet donc, comme nous, que le glucose est l'unique 
sucre que l'on rencontre dans l'urine des diabétiques. Quant à la 
nature de la substance qui produit les perturbations dans le do- 
sage du sucre dans les urines, Il. BShal suppose que cette 
substance n'est pas unique. I I  a pu retirer d'une urine'une ma- 
tière albiiminoïde lévogyre, qui présentait la proprikté de ne pas 
être précipitée par le sous-acétate de plomb et qui possBdai1; en 
outre, les caractkres suivants : sa solution n'était pas précipithe 
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par addition de sulfate de magnésie jusqu'a saturrition; elle 
n'était pas précipitée par l'acide acr!tique seul, mais elle l'était 
par un mélange d'acide acétique et de ferrocyanure de potas- 
sium; l'acide azotique la coagulait, mais elle était très facilement 
soluble dans un excbs de cet acide ; elle était coagulée par le ni- 
trate acide de mercure; elle était coagulable par la chaleur et 
précipitée par l'alcool, des que la proportion de celui-ci attei- 
gnait 50 pour 100; le sous-acétate de plomb empêcliait sa préci- 
pitation par l'alcool. 

11 ressort de ce qui précéde, et ce sera la conclusion de cet 
article, que, pour avoir toute certitude dans le dosage du sucre 
urinaire des diabhtiques, il faut opérer comparativement les do- 
sages par la liqueur de Fehling et par la méthode optique ; les 
risuitats doivent étre concordants. S'ils ne le sont pas, il faut 
supposer l'existence de matières réductrices, actives sur la lu- 
mière polarisée, que le sous-acétate de plomb n'a pas Cilimi- 
nSes ; on aura recours alors, pour déféquer l'urine, au nitrate 
acide de iriercure, comme nous l'avons indiqué. Il convient de 
n'accepter qu'avec les plus grandes réserves les observations 
mentionnant la présence de sucres lévogyres dans l'urine des 
diabétiques. 

Recherche de la ~acabarine dansles matières 
alimentaires. 

- Par M. R. T~ucrios ,  

Cliirriste principal au Laboratoire municipal de Paris. 

L'introduction de  la saccharine dans les matières alimentaires 
prend chaque jour une extension de plus en plus grande. C'est 
ainsi qu'au Laboratoire municipal de Paris, nous la rencontrons 
fréquemment dans les bières, cidres, sirops, sucreries, suc de 
réglisse, moutarde, etc. .  Elle est employée dans des buts diffé- 
rents. A petite dose, comme antiseptique; à dose plus forte, 
comma succédané du saccharose, et, dans certains cas, ?I dose 
moyenne (vins, cidres piqués par exemple), pour masquer I'altk- 
ration d'un produit défectueux. 

Sa recherche Ptant très d&licate, j'ai pensé qu'il htait utile de 
publier dans tous ses détails la méthode de recherche suivie au 
Laboratoire 1nunicip:il de Paris, qui est le procédéSchmitt modifié. 

On introduit dans une boule i robinet 400 cc. au minimum 
du liquide à examiner ; on acidule par quelques gouttes d'acide 
phosphorique a 10 010, et on Epuise, i trois reprises différentes, 
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A l'aide d'un malange à parties Egales d'éther éthylique et d'éther 
de  pétrole, en employant chaqiii: fois environ 35 à 40 cc. du dis- 
solvant. Les liquides proveriant de ces trois épuisements sout 
réunis et lavés a I'eau distillée, puis mis à évaporer spontané- 
ment dans une capsule de platine. 

Lorsque i'évaporation est complètement terminée, on ajoute 
5 a 6 gouttes de lessive de soude pure dans la capsule, et, portant 
cette derniére au-dessus d'une faible flamme d'an bec Bunsen 
(2 à 3 centimètres de hauteur environ), on promène le liquide 
sur les parois de la capsule, jusqu'a ce que, en continuant h 
cllaiiffer doucement, on arrive a la fusion tranquille de  la 
soude. C'est à ce moment qu'il faut procéder avec la plus grande 
précaution, afin d'éviter la déconiposition de l'acide salicylique 
formé, le seul point de repkre qui indique la fin de l'opération 
étant la disparition des petites bulles qui se dégagent dans le 
liqliide en fusion. On retire alors la capsule du feu ; on laisse re- 
froidir, et  on reprend le produit dc la fusion par I'eau distill6c 
additionnée d'acide sulfurique faible, jusqu'à rbaction franclie 
ment acide. 

La solution est introduite dans une boule à décanter et épuisée 
à deux reprises successives avec 30 cc. environ de benzine, 
laquelle est lavee à l 'mu distillée, soigneusement décarilée, filtrée 
et mise a évaporer spontanément dans une soucoupe de porce- 
laine dans laquelle on a fait tomber une goutte de perchlorure de 
fer dilué (au 1/10000 environ). 

Vers la fin de l'évaporation, on imprime au liquide un mouve- 
ment de va-et-vient, pour mettre la benzine en contact fr6quent 
avec le perchlorure de fer. Dans le cas de la présence de luacide 
salicylique, provenant de la décomposition de la saccharine in- 
troduite, le perchlorure de fer prend une coloration violette ca- 
ractéristique, dont l'intensité est souvent très faible, étant donné, 
d'une part, que la saccharine ne donne que 77 p. 100 de  son 
poids d'acide salicylique, et que, d'autre part, elle est souvent 
employée à dose trés faible, dans les bières par exemple. 

nusage de l'aldéhyde ft'trriiiique. 
Par M .  JULES WOLFF. 

Il faut distinguer deux cas : Les solutions sont riches en for- 
mol, ou clle ne le sont pas. 

Dans le premier cas, on emploiera la méthode de MM. O. Blank 
et Finkenbeiner, qui consiste à transformer le formol en acide 
formique en présence de la soude et de l'eau oxygénée, L'aldé- 
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hyde formique, dans ces conditions, passe à l'état de formiate de 
soude. On mesure l'alcali total ajouté au  déhut de l'opération, et, 
après la transformation du formol en formiate de soude, on 
détermine l'alcali libre par titrage. Par différence, on a la soude 
cornbinke et, partant, le formol. Xous avons cru devoir apporter 
quelques modifications à ce procédé. Nous avons remarqué 
qu'en présence de l'aldt!liyde dtliylique et des matières rétiuc- 
trices contenues souvent dans les solutions, les cliiffres obtenus 
étaient un peu forts. En effèt, lorsque la réaction est trop vive, 
ce qui a lieu quznd I'eau oxygénée est concentrée, les matières 
réductrices s'oxydent partiellement, et les résultats laissent a 
dbsirer . 

Kous nous servons, pour nos essais, des liqueurs suivantes : 
Eau oxygénée a 1 2  volumes ; soude triple normale; acide 

sulfurique normal; formol du commerce i 40 p. 100 ; teinture de 
tournesol sensible. 

Il faut tenir compte, avant tout, de l'aciditb de I'eau oxygénée ; 
nous déterminons celle-ci a l'aide dela liqueur (le soude normale, 
et nous opérons sur 50 cc. d'eau oxygénée. 

11 est encore utile d'examiner le formol au point de vue 
de l'acidité et de tenir compte de celle-ci dans le résultat 
final. (Kous avons examiné, a ce point de vue, un grand nomhre 
d'échantillons de formol d u  commerce, récents ou anciens. L'a- 
cidité trouvée fut tellement faible que nous n'en avrins pas tenu 
compte dans nos expériences). 

Aprés ces essais pr6iiniinaires, nous prélevons, à l'aide d'une 
pipette a deux traits, 1 cc. de la solution de for~riol, que nous ver- 
sons dans un flacon de 100 cc., et nous ajoutons iminédiarement 
10 cc. exactement mesurés de la solution de soude triple nor- 
male. D'autre part, nous versons, dans une éprouvette graduée, 
15 cc. d'eau oxygénée a l 2  volumes, que nous étendons d'eau dis- 
tillée jusqu'à 50 cc.. bous versons cette solution dans la première 
et nous agitons à plusieurs reprises. L'effervescence qui se pro- 
duit est assez vive, et le liquide s'échauffe légèrement. Au bout 
de 10 a 15 minuti:~, la réaction est terminée; nous ajoutons alors 
de 5 a 6 gouttes de teinture de toiirnesol concentrée et sen- 
sible, et nous neutralisons la soude en exct's par la solution d'a- 
cide sulfurique normale (1). 

I2xemple: Les 50 cc. d'eau oxygénée ont exigé 4 cc. 8 de soude 
normale (soit i cc. 4 pour iJ cc. d'eau oxyghhe).  

(1) Il est bon d'observer le ~ i s a g e  des teirileu cn prisenc~,  d'un témoin 
prépare dans les mémes conditions et conservé pour les essais ultérieurs. 
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La solution de formol était neutre. 
Enfin, il a fallu 16 cc. 1 d'acide sulfurique normal pour neu- 

traliser la soude en excès. 
Les 40 cc. de soude triple normale représentent 30 cc. de 

soude normale, desquels il faut retrancher l'acidité (les 15 cc. 
d'eau oxygénée, soit 4 cc. h ; il reste donc 28 cc. 6 .  En retran- 
chant de ce nombre les 16 cc. 1 d'acide normal, i l  reste I 2  cc. 5 ,  
qui correspondent a la soude neiitralisée par l'acide formique. 

Or, 1 cc. de soude normale correspond à 0:030 de formol. 
Il y avait donc iZ.5 X 0.030 = 0.375 de formol dans la prise 

d'essai (1 cc.), soit 37.5 p. i 0 0  en volume. La densité prise à la 
balance de Mohr était de 0.99 ; la teneur pour 100 en poids était 

3 7 . 3  
donc de - = 40.7. 

O .  92 
AU lieu de mesurer 1 cc. de forniol: on peut peser 10 grammes 

de la solution d e  formol et l'étendre d'eau de manière à faire 
5 0  cc.. On prélbve 5 cc. de cette solution, et on opbre comme 
on vient de l'exposer ; cela dispense de  prendre la densité. Si 
la solution de formol ne renferme que 20,  10 ou 5 p. 100 d'al- 
déhyde fo rmiq~e ,  nous recommandons de faire une prise d'essai 
double, quadruple ou huit fois plus forte, de manière à opérer 
toujours sensiblement dans les m h e s  conditions. On est vite 
fixé à ce sujet par un essai prrSlirniriaire exécuté sur  i gr. ou 
1 cc. du liquide (1). 

Si les échantillons soumis a l'analyse ne renferment que peu 
ou simplement des traces de formol, il faut avoir recours a une 
autre méthode, qui adonné de bons résultats au point de  vue qua- 
litatif, mais qui, au  point de vue quantitatif, ne donne quc des 
résultats approchés. 

Dans cette méthode, nous nous basons sur  la propriété que pos- 
sède la formaldéhyde de former un produit de condensation 
avec, la diméthlylaniline, lequel bleuit par le bioxyde de plomb 
en solution acbtique. C'est, en somme, une application de la réac- 
tion de M. Trillat. 

Nous exposerons d'abord la méthode générale, ri,?us réservant 
d'entrer dans de plus amples détails A la Gn de cet article. 

Nous préparons, d'abord, un ou plusieurs échanbillons types 
d'une richesse connue et un témoin. A cet effet, nous prélevons 

(1) Afin de nouil rendre compte si une solution de formol subit une 
altkration avec le temps, nous avons fitit à deux reprises l'analyse d'un 
échantillon i~ un an d'intervalle. Les deux analyses ont  d o m 6  le m&me ré. 
sultat. Nous n'avons pas non plus observé la formation de trioxyrnethy- 
léne. 
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une certaine quantité d'une solution de formol d'un titre connu ; 
nous l'étendons de beaucoup d'eau et nous agitons. 

Nous préparons nos types à I'siile de cette solution. Kous 
faisons couler avec précaution la portion prélevée sur cette 
solution dans il11 petit flacon hoiiclié à l'émeri d'une vapacité 
de 50 cc;  nous ajoutons 25 cc. d'eau distillée, 1 cc. d'acide 
acbtique cristallisable et 1 C C .  de dimétliylaniline ; puis nous 
compl6tons avec de l'eau, de telle sorte que le liquide arrive pres- 
que au ras du bouchon. 

On laisse la quantité d'air nécessaire à l'agitation (1 cc. 
environ). hprbs avoir bien agité (2 minutes environ), nous cliauf- 
fons pendant une durée de 4! 5 heures vers 60  degrés. 

En même temps que les types, nous priparons un témoin en 
introcluisant daris un flacon de même capacité (30 cc.) 1 cc. de 
dirnéthylaniline, 1 cc. d'acide acétique cristallisable et iious 
complQtons avec de l'eau distillée. 

Il faut avoir soin de bien bouclier les flacons dès le début de 
l'opération. 

Les liquides soumis à l'analyse doivent être préparés exacte- 
ment de la même façon. 

Si le liquide à analyser Ctait trop wncentré, il faudrait décu- 
pler ou centupler son volume (s'il s'agit d'une analyse quantita- 
tive, bien entendu). Donc, dans le cas d'un essai quantitatif, il 
faudra faire un essai qualitatif préliminaire, qui permettra de se 
rendre compte du degré de concentration de l'échantillon sou- 
mis à l'analyse. 

En effet, il ne faut pas que la coloration bleue finale soit trop 
intense, car on doit pouvoir, sans trop de difficultés, la compa- 
rer  aux différents types. 

Il est indispensable de mettre en train tous les échantillons, en 
même temps que le témoin et les types, sinon on s'exposerait à 
des erreurs graves. De même, il est nécessaire de  terminer tous les 
essais en même temps. Lorsque la condensation est achevée, on 
vide le contenu des flacons dans de petits ballons a distiller dis- 
posés en batterie. Avant de commencer la distillation, on int,ro- 
duit dans les ballons quelques grains de ponce et Ii A 5 gouttes 
d'une solution alcoolique très étendue de phtaléine du pliénol, 
puis on ajoute de 3 a 4 cc. d'une solution de soude ( l 6 0  gr. de 
soude pure en plaque par litre) ; enfin, on continue à verser la 
soude goutte à goutte, jusqu'à coloration rose persistante. On 
distille exactement 30 cc., 'pour chasser la dirnéthylaniline ; on 
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xjoute 1 ce. d'acide acétique ( i )  au  rBsidii d e  la distillatinn, que  
I'on ramène dans tous les ballons mi mime volume (40, 50, ou  
60 cc.). 

' 

On rend les liquides bien h o m o g h e s p a r  l'agitation e t  on  verse 
une partie d u  contenu des  ballons dans une série d e  petits tubes a 
essai de même capacité et  de mème diamètre, en ayant soin que  
le liquide arrive dans tous 6 l a  mémc hauteur ; puis, à l 'aide 
d'un petit flacon compte-gouttes renfermant d e  l'eau tenant e n  
susperision du  bioxyde de  p lomb en poussière t rès  fine ( Z ) ,  on  
fait tomber dans chacun des tubes le même nombre  d e  gouttes, 
aprbs quoi on  les retourne une fois ou  deux,en houcliant l'ouver - 
ture  avec l e  pouce. On dispose derrikre les tubes une feuille d e  
papier blanc, et on  examine les teintes bleues obtenues en les 
comparant aux divers types. Le tube qui  sert de  témoin ne doit 
pas être coloré ; s'il l'était d'une façon sensible, l 'opération aurait  
étB mal conduite, e t  il faudrait la recommencer. En comparant les 
teintes à froid, on a déjà une bonne indication. Après cet examen 
sommaire, on chauffe tous les tubes jusqu'a I'kbullition, e t  on  
attend de  2 a 3 minutes avant d e  les examiner 6 nouveau (3).  Si 
la coloration, dans u n  ou plusieurs tubes, &ait t rop  intense, o n  
pourrait, e n  étendant d'eau le liquide primitif, ohtenir des  teintes 
comparables, e t  I'on aurait  aussi une indication pour  refaire un 
essai quantitatif plus exact. 

Kous avions pensé qu'à l'aide d'un colorimètre, nous pourrions 
arriver a plus de précision, mais les résultats obtenus n'ont pas 
ét6 trbs satisfaisants, et nous y avons renoncé. 

Priparation des liqueurs types.  Limite de la sensibititi. - Exa- 
minons, d'abord, le cas des solutions aqueuses de  forinnl. 

L'essai préliminaire qualitatif pourra  se faire a chaud sans 
inconvénient, en présence d ' u n  témoin (essai a blanc) dans les 
coriditions que nous avons indiqukes plus haut .  

Lorsqu'on aura  constaté la présence du forrriol, on prkparera 
les liqueurs types pour l'analyse quantitative. 

Nous nous servons, a cet effet, de  notre solution de  formol ayant 
doriné i l'analyse 37 gr. 5 p. 200 en volume d'aldéhyde formique ; 
nous en prélevons 1 cc., dont nous faisons un litre a l'aide d 'eau 

(1) Si, par suite de la presence d'uno trop grande qiiantitt! d e  base, il se 
manifeste un trouble, il suflit d'ajouter un peu d'acide acétique. 

(2)  4 grammes par lilre. 
(3) Avant.de conclure, on ajoute de nouveau d u  bioxyde de plomb dans 

les tubes ayant donne une coloration franchement bleue. Si, en eiïet, on 
se trouve en présence d'un grandexcés de base, la coloration devient trMs 
intense. 
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distillée. Après avoir rendu la solution bien homogène, nous fai- 
sons trois prises d'essai : une de 3 cc., une de 6 cc. et une de 
9 cc. 

Au type de 3 cc. correspond O gr. 0011 2 de formol 
D 6 cc. Y O gr. 00223 v 
Y 9 cc. 1) O gr. 00337 Y 

Nous préparons, a l'aide de ces prises, trois flacons la ma- 
niùre habituelle,enchauKant pendant 4 ii 5 heures vers 60 degrés. 

La limite de sensibilité correspond à 1 cc. 5 ,  ce qui représente 
O gr. 00056 de formol. 

On peut, si l'on veut, composer une gamme avec toute une série 
de teintes. On arrivera ainsi à une trks grande approximation. 

P ~ - t ; c i ~ ~ i t i o n s  ri prendre e n  p k m c i :  de I 'alcoul.  - Exariiinons le cas 
d'un liquide forlement alcoolique (eau-de-vie, marc, liqueur de 
fantaisie, etc .). 

L'emploi de la clialeur devra être abandonné. 
L'essai qualitatif se fera en prélevant 40 cc. du liquiile, dont on 

prendra le degré alcoolique ; on préparera un ilacon témoin avec 
de l'alcool pur de mkme titre. On complètera les deux flacons 
comme d'habitude, et on laissera la condensation se poursuivre à 
la teinpérat.ure de l'air ambiant pendant 20 heures ( 4 ) .  Si l'pssai 
qualitatif donne un résultat positif, on opérera de la faqori sui- 
vante : 

Ddns le tlscon témoin et dans ceux qui doivent contenir les 
liqueurs types, nous versons une quantité d'alcool pur telle. 
qu'une fois ces flacons remplis, les liquides doivent avoir le 
même degré dcoolique que I'échantillori a analyser. 

Exemple : L'écliantilion marque 4s0 à l'alcooin&tre. Bous 
avons prClevé 10 cc. de celui-ci et 1'avonsBtendii à 50 cc., y corn- 
pris l'acide acYtique et la diiii4thylaniline. 

L'alcool pur marque 90'. Donc, pour nous placer dans les iriêrnes 
conditions, nous prélevons 5 cc. d'alcool pur a 90°, et nous pré- 
parons nos flacons en les complétant comme à l'ordinaire. 

Au lieu de faire la condensation a chaud, nous abandonnons 
les flacons pendant 20 heures à une température variant entre 
15 et 20 degrés (tempéralure moyenne du laboratoire). 

(1) Coninie on le  voit, nous sommes obligC, pour evit.er certaines cati- 
ses d'erreiir, de diluer forterilent les liqueurs alcooliques (environ a u  Ils), 
avant d'optker la condensation avec la  diméthylanilioe. 11 r6sultc de ce 
Sait une diminuiion de la  sensibilitfi ; pour I'augnicnler, nous soumettons 
100 cc. de notre alcool à la distillation dans u n  appareil à colonne ; nous 
reçueilloris les l 0  premiers cc. qui p i i s s~n t ,  et nous en priilevons 5 cc.  (en 
g 6 n k a l  ! G o ) ,  q u e  nous soiiiiietlons ù l'analyse. [Nous avons ainsi envi- 
ron l a  moitiC du f~iririol conl.eriu dans 1 0 0  cc. du licpide & analyser). On 
peut  ainsi retrouver des traces d'aldéhyde formique. 
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N.B. II est trés important de neutraliser e t  de distiller les 
liquides aussitôt la condensation terminée. Si l'on attendait 
pendant quelques heures, l'opération serait manquke, et tous les 
échantillons bleuiraient par le bioxyde de plomb. Cela prouve 
que, quand l'action de l'alcool et des matiéres organiques qu'il 
renferme est trop prolongé, la dimétliylaniline se condense 
méme à froid. 

bans bien des cas, il serdit intéressant de  faire usage de  cette 
rii6thode concurremment avec l'essai au  bisulfite de r o ~ ~ n i l i n e .  
qu'on pratique gén6raleiricnt pour la reclicrclic du formol. La 
coloration rougz n'indique, en définive, que la présence du 
groupe aldéihydique et ne donne aucune certitude sur la pré- 
sence réelle de l'aldéhyde formique. 

Si le liquide alcoolique renferme de l'aldéhyde &lliyliyue, 
&lui-ci exerce sur la réaction finale une influence fàcheuse. En 
présence de petites quantilés d'ald6liyde éthylique, l'action exer- 
cée est peu considérable, mais de plus fortes proportions de cet 
aldéliyde sont trbs gSnantes et il ne peut plus être question dans 
cc cas d'un essai quantitatif. Lorsqu'on SC trouve cn présencc de 
grandes quantités d'aldéhyde éthylique, la rSaction finale est 
entravée. En voici, croyons-nous, l'explication : l'aldéhyde étliy- 
lique et la dimétliylaniline forment unccombinaison instable, qui 
se dktriiit au moment de la distillation, en donnant un liquide 
brun qui masque la réaction. 

Dosnge du soutke dans les mnttes, speiss,  etc 

Par M .  E. ZCLAOGA. 

RI. P. Trucliot recommande, dans une note parue dans ce Ro-  
cueil ( l ) ,  l'emploi du brome pour effectuer l'oxydation complète 
du soufre dans les mattes, speiss, etc.. 

Quand l'opération de l'attaque par l'acide nitrique concentré ou 
par le chlorate de potasse et l'acide nitrique (si la matte contient 
beaucoup de soufre: est bien menée, il est rare d'observer cette 
agglomération de soufre dont parle M .  P. Trucliot. 

Nous eîïectuons, sans le inciindre inconvhient, le dosage dn 
soufre dans ces produits, en suivant la méthode de Luuge avec 
quelques légères varianies; c ~ t t e  rriétliode est connue de tous les 
cliimistes m6tallurgistes et est, d'ailleurs, parfaitement bien dé- 
crite dans le GII d e  pru t zpe  du chmisle métnllurgist~ et de  l 'essnyw , 
par Campredon, page 64%. 

(1) V u k  Annales d e  ehimie ienralyliyue, 1899,  p. 371. 
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M .  Truchot ne  tient pas conipte du  sulfate de  plomb qui  se 
forme quelquefois dans l'attaque d e  certaines mattes. Or, il est 
intéressant, parfois, de  ne pas négliger ce facteur pour  l e  dosage 
d u  soufre par  la méthode indiquCe. 

Dans les usines mexicaines, après  l'attaque, I'évaporatinn à 
siccité, etc.,  on dissout le sulfate de  plorrib daris l'acétate d'arrirrio- 
niaque, pour  le doser ensuite volumétriquement par  le  rnolyb- 
date  d'ammoniaque, qu i  donne, comme on le sait, un molybdate 
d e  plomb insoluble dans l'acide acktique (méthode Alexander). 

On applique aussi, e n  Amérique, cetto méthode a u  dosage direct 
d u  soufre; après attaque par  l'acide nitrique ou par  le chlorate 
de  potasse et  l'acide nitrique. on traite par  le carbonate d e  soude, 
afin d'efïectuer la décomposition du  sulfate de  plomb formé ; on  
filtre ; on acidifie 18gèrement par  l'acide nitrique ; puis on pré- 
cipite l'acide sulfurique par  le nitrate de plomb,  et on dose en-  
suite par la méthode volumétrique au molybdate. 

IBiltéreiieintion des sels de plomb et t17ürgeiit 
à l'aide de I'liypusulfite de  soude. 

Par M. J .  G I I ~ A H D .  

Souvent les chimistes cherchent a classer le  plomb, l'argent et 
le cuivre dans une mbme famille chimique. Ils reconnaissent, il 
est vrai, que l'argent est monovalent, tandis que le cuivre et  le 
plomh sont divalents, niais ils font remarquer ,  non sans raison, 
les grandes analogies qui  existent antre les sels de  plomb e t  les 
sels d'argent. 

En effet, le clilorure, le  bromure et l ' iodure d'argent sont inso- 
lubles;  le  chlorure de  plomb est peu soluble, e t  l 'iodure ne  l'est 
pas d u  tout. Le sulfate d e  plomb est insoluble; le sulfate d'argent 
est peu soluble ; les chromates e t  pliospliales des deux mbtaux 
sont insolubles; le sulfure de  plomb se trouve, dans la nature, 
associé a u  sulfure d'argent, etc.. 

L'action de  l'liyposulfite de soude diffkrencie assez nettement 
certains d e  ces sels. A froid, il donne, avec l'acétate et  I'azotate 
d e  plomh, un  hyposulfite doiilile d e  soude et  d e  plomb soluhle. 
On obtie~it,avec l'azotate d'arge~it,un précipité de sulfure d'argent. 

En général, on sépare l'argent du plomb en précipitant a l'état 
d e  chlorure ; le clilorure d e  plomb est entièrement so1ul)le dans 
l'eau bouillante; le  chlorure d'argent est soluble dans I'ammo- 
niaque. Nous pourrions arr iver  au  même résultat e n  formant des 
sulfates; le sulfate d e  plomb est soluble a froid dans l'liyposulfite 
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de soude, tandis que le sulfate d'argent donne a froid un précipité 
de sulfure d'argent. On pourrait constater encore qua I'liyposul- 
fite double de soude et d'argent, obtenu par dissolution du 
chlorure, et l'hyposulfite double de soude et de plomb ont des 
formules et des propriétés bien diffkr~ntes, etc., mais il est inu- 
tile d'insister sur une étude purement théorique et seulement 
curieuse. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES j 

Compte rendu du Coug~*ès tenu iI Copeuhag~ie eii 
1899 par I'Associatioii iiiteruatioiiiile des chiinis- 
tes de l'industrie ales cuirs e t  peaux ( J l e thod~s  ri. la  poudre 
de peau p o w  le dosuge du tannin assimilable). - M. le D' Paessler, 
de Freiberg, a étudié l'action du papier à filtrer sur les solu- 
tions astringentes à analyser ; il a employé comparativement le 
papier Sctileicher no C O 2  et le papier Si:liül no 597, et il a constate 
que la nature du papier exerce une action non négligeable sur 
les résultats. 

D'aprés le Dr Willenz, d'Anvers, on peut éviter la fixation des 
matikres tannantes par le papier à iiltrer, si l'on a soin d'impré- 
gner préalablement celui-ci avec une solution astringente et de 
le laver ensuite à l'eau distillée, jusqu'a ce que I'eau de lavage 
ne donne plus la réaction du tannin avec les sels de fer. Pour 
préparer ces filtres, M .  Willenz traite le papier par une solu- 
tion d'acide gallotarinique 5 p. iOD, en présence d'une très petite 
quantite d'acide acétique et d'une trace d'un antiseptique .sans 
action sur le tannin ; a p r h  huit jours dr: mac6ration dans I'obs- 
curité, le papier est lavé à I'eau ordinaire, puis à I'eau distillée, 
et il est ensuite desséché à la température ordinaire, a l'abri 
des poussibres atmospliériques. 

M .  le Dr Paessler a reclierclié l'influence qu'exercent les 
diverses poudres de peau sur le dosage du tannin assimilable ; 
il a obtenu de bons résultats de l'emploi d'une poudre de peau 
contenant 10 p. 400 de papier à filtrer en poudre ; cettenouvelle 
matière fixante, préparée par la maison Meliner et Stranslry, de 
Freiberg, convient bien pour charger les filtres cloches et donne 
des solutions limpides. Le prix de cette poudre est de 23 fr. le 
kilo ; on l'emploie à la dose de 7 à 8 gr. pour O gr. 10 de tannin en 
solution, avec une durée de macération d'une heure. 

M. Paessler a encore étudi6 l'influence que peuvent exercer, 
sur le dosage du tannin par la méthode de filtration, la vitesse 
d'écoulement des filtres et la manière dont ils sont charg' 'es avec 
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la poudre de peau. Les résultats obtenus par lui sont consignés 
dans le tableau suivant : 

Normale- Normale- Normale, 
ment- ment ment 

charge. charge. chargé. charge trks 
10 polittes 8 gouttes 4 goiitles avec un peu 
par min. par min. par min. grand charge 
duree : durPe : duree : exces durre : 
environ environ environ et 15 
I h .  119. 3 h .  6 h .  presse minutes 

O j O  010 O j O  010 (JI0 
- - - - - 

Suùst.tannante. 45.59 6 8 . 4 9  4 7 . 9 0  4 7 . 8 9  4i.56 
Non-tannins so- 

lubles . . . . . . .  4 2 . 0 2  4 2 . 1 2  1 2 . 7 1  1 2 . 7 2  1 9 . 0 5  
Substances inso- 

lubles.. . . . . . 2 h . 8 9  2 4 . 8 9  2 4 . 8 9  2 4 . 8 9  0 4 . 8 9  - 
Eau . .  . . . . .. . . . 1 4 . 3  1 4 . 5 0  i 5 . 5 0  1 4 . 5 0  1 4 . 5 0  

j 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  

M .  Boegt, directeur du Laboratoire de tannerie de Copenhague, 
a constaté que la mcthodc par filtration et  la mirtliodc par agi- 
tation avec la poudre (le peau ne donnent pas des résultats con- 
cordants. 

M. Paessler signale les essais qu'il a faits pour recliercher l'in- 
fluence que peuvent exercer, sur I'extraction des matières tan- 
nantes, la température et les divers modèles d'appareils à 
extraction. II r~commande l'appareil Soxlilet. 

M .  P .  Jean fait remarquer que, dans les extracteurs du genre 
de l'appareil Soxhet, l'épuisement a lieu ndcessairement a l'é- 
bulliliori ; or, les Congrès ant4rieurs ont (lécidi. qu'il y avait lieu 
de commericer l'extraction a JO dpgrés et de ne pousser la tempé- 
rature a 100 degrés qu'à la fin de l'opération, afin d'assurer l'é- 
puisement complet. 

BI. le professeur Procter dit qu'on peut pratiquer l'épuisement 
avec l'appareil Soxlilet, dans les cas où l'on traite des matières 
Lannantes ordinaires, dont le tannin n'est pas altérable A 100 de- 
grés, mais il est important de commencer l'extraction à 50 ou 55 
degrth, lorsque la substance à analyser contient, comme la canai- 
grt:, des matières amylacées. 

M. Willenz exprime, 2 ce sujet, la mEme opinion que M. Proc- 
t e r ;  i l  fait remarquer que les solutions doivent être faites 
de manière que 100 cc. de solution renferment 0,7  d'extrait 
sec ; c'est, d'ailleurs, ce qui a été décidé clans le deuxième Con- 
gr&. 

M. Paessler a étudié l'influence de la température sur les solu- 
tions d'extrait de québraclio ; à 10 degrés, il a trouvé 63,70 
p. 100 d'extrait ; a 15 degrbs, 65,60 p .  400 ; à 20  degrés, 66 ,20  
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p. 100, et a 25 degrés, 71,60 p. 100.11 deinande donc que la réu- 
nion fixe la température à adopter. 

M.  Procter propose la temp8rature de  15 degrés et le refroidis- 
sement brusque. Ces propositions sont adoptées. - 

M .  Procter donne connaissance d'une méthode qu'a publiée 
récemment le Bulletir1 d'agi-iczrltwe de Washington et qui consiste 
à clarifier, au moyen du kaolin, les solutions astringentes destinées 
à la détermination de l'extrait total. Cette méthode n'est pas a 
recoriiniarider, attendu que le kaolin fixe des matiéres astrin- 
gentes et des non-tannins, aussi bien que la silice et les terres 
siliceuses. 

M .  Procter propose de réserver pour le prochain Congrès 
l'examen de cette méthode ; cette proposition est adoptée, et  la 
réunion décide de s'en tenila, jusqu'à nouvel ordre, aux rbsolu- 
tions votees dans le deuxième CongrBs. 

M. F. Jean estime que la réunion perd son temps en cliercliant 
ti améliorer et h perfectionner le prcickdé a la poudre de  peau 
pour le dosage du tannin, qui donne aux tanneurs des résultats 
susceptibles de leur occasionner de sérieux mécomptes. 

M. Hcriry Rau, dit M. F.Jcan, est le premier qui ait signalé les 
causes d'crreurs qu'entraîne, pour le dosage du tannin, l'emploi 
de l'osséine et de la poudre de peau ; il a prouvé, par des expé- 
riences minutieuses, que toutes les matihres pouvant fournir de 
la gélatine fisent des matières extractives, des pigments et de 
l'acide gallique. 

31. 17. Jean a fait des expériences avec d'autres substances, 
comme la soie d&creusée, la gélatine insolubilisée au for~riol, 
le blanc d'oeuf cuit, la laine d6creusée, etc., et il a constaté que 
toutes ces substances fixent de fortes proportions d'acide gallique ; 
il y a donc lieu de renoncer à leur emploi pour la séparation 
et le dosage du tannin et de l'acide gallique. 

II y a encore lieu de tenir compte de la cause d'erreur résul- 
tant de la solubilité partielle de la matière animale pendant la 
macération ou la filtration ; les essais faits à ce sujet par 
M. Jean ont montri: que la poudre de peau perd 0,024. de son 
poids après une niacération de deux heures à 2% degrés dans 
l'eau distillée ; dans les liqueurs acides, la poudre de peau perd 
encore davantage. 

AUX critiques qu'on peut a juste titre adresser à la métliode à 
la poudre de peau, en ce qui concerne l'absorption des non-lari- 
nins, on peut objecter, dit M. Jean, que, dans l'opération du tan- 
nage, le tannin n'est pas seul fixé par la peau ; que, par I'inter- 
niédiaire du tannin. des matières extractives, des non-tannins, 
nkcessaires à la formation du cuir, se combinent à la peau et 
quTil est juste de tenir compte, dans l'essai des extr ails et des 
matières tannifères, rie ces substances assimilables par la peau, 
puisqu'il est démontré qu'elles contribuent au tannage et que le 
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tannin pur donne da mauvais cuirs. Ces raisons seraient adinis- 
sibles, s'il était démontré que la poudre de peau agit sur les 
solutions tannifiées comme le fait la peau en tripe dans les 
fosses ; celle-ci agit alors comme une membrane dans l'épaisseur 
de laquelle se passent des phénomènes d'endosmose et d'exos- 
mose qui ne peuvent se produire avec une matiPre piilv6rulente 
comme la poudre de peau, de sorte que la peau en tripe est apte 
a faire une sélection entre les matières dissoutes. 

11 suffit, ajoute M .  F. Jean, pour se rendre compte de l'incon- 
vénient que  résen ente l'emploi de la poudre de peau, de compa- 
rer les rés~!tats  obtenus en opérant avec elle et ceux que donne 
l'emploi du \~erniicelle (le peau de !apin, pr6paratiori dans 
laquelle la peau a conservb sa structure anatomique ; en opérant 
abec une solution d'extrait de cliitaignier, hl. Iq. Jean est arrive 
aux chiffres suivants : 

I'oiidre d c  pesii Veriiiicellc de p c ü o  
dc  lapin 

.- A 

Matières fisées.. . . 22 .50  p. 1 0 0  1 9 . 0 0  p. 100 
Kon-tannins. . . . . . 8 . 0 4  » 1 1  . 5 0  > 

Ces rhsultats montrent péremptoirement que les tissus dont la 
structure anatomique a ét8 dktruite mécaniquement 1;'agisserit 
pas sur les solutions astringentes de mènie que la peau sous 
forme de ixemùrane. 

11 y aurait donc lieu, aus  yeux de JI. F. Jean, de  renoncer a 
l'erriploi de la poudre de peau et de la remplacer par des feuil- 
les trks minces de parchemin animal ; on aurait alors des résul- 
tats se rapprochant de ceux qu'on obtient dans la pratique in- 
dustriclle. 

Dos:igû de Tai i ib l~s  q i i n i i t i t é s  d'arsenic tlniis las ur- 
,piles. - 11, Armand GAUTIER (Comptes ~ e ? l d z i s  du & décembre 
1899). - L a  méthode généralement employée pour dktruire les 
rnatii:res ariimalc~ dans lesquelleson veut doser l'arsenic consiste 
a trnitcr la niatiiirc organique par un niSIange d'HL1 et de clilo- 
rate de potasse. ii1Sme en opérant au moyen d'une cornue fermée 
et à une température ne dépassant pas 50 a 60 degrés, il y a des 
pertes notahles d'arsenic, entraîne a l'état de clilorure par les 
oxydes de chlore qui se forment; c'est cc qu'a constat6 M .  A .  
Gautier pour la glande thyroïde. 

M .  A. Gautier opère de la façon suivante : sur 100 gr. de tissu 
frais, il verse de 30 à 60 cc. d'AzO% pur ; puis il ajoute 1 cc..de 
S04HH2 ; il chauffe dans une capsule de porcelaine, jusqu'à liqué- 
faction, puis Qpaississement; il retire du feu et ajoutede 8 à 10 gr. 
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de SOLHa p u r  ; i l  chauffe de  nouveau ; il retire d u  feu e t  a joute  
AzO3H par petites portions, jnsqu'à ce que,  chauffarit jusqu'aii 
point où l'acide sulfurique émet  d'épaisses vapeurs' i l  ne  reste 
plus dans la capsule qu'un liquide brun  à peu près  incarbonisa- 
ble à la température à laquelle SOLH%ommence à bouillir. 

Dans certains cas (résidus urinaires, extraits d e  vins, e t  sur tout  
glande thyroïde), la clestructiori est difficile, e t  les additions suc- 
cessives d'Azn3H rinivent ktre rb;pktées pliisieiirs fois. Lorsque 
l'acide n'oxyde plus, on lu cliasse a chaud ; on  laisse refroidir,  et 
on ajoute encore un peu dcSOtlI' ; puis o n  verse la liqueur brune 
dans 600 à 730 gr.  d'eau distillée. 

II tomlie au  fond d u  vase une inatihre liuinique, trés divisée, 
au-dessus de  laquelle surnage une liqueur plus o u  nioins foncée; 
on filtre cette lirlueur ; on ajoute de  1 à 2 cc. d'une solution 
d'acide sulfureux, et on fait passer dans la liqueur, à chaud et  
pendant plusieurs heures ,  un courant d'hydrogéne sulfuré ; i l  se 
forme un précipité de  sulfure d'arsenic avec excès de soufre ; on 
recueille ce précipité ; on le  lave s u r  le filtre et on  place le  filtre 
dans une  capsule où l 'on verse un  peu d'eau ammoniacale (1 par- 
tie rl'ammoniaqiie pour  20 parties d'eau) ; on laisse digérer  pen- 
dant trente à quarante niinutes, et on  filtre ; on évapore le filtra- 
tum ; le  résidu est oxydé par  un mélange ~ l ' h z O : ~ B  et SObHL ; on 
chauffe jusqu'a décoloration, en renouvelant, s'il est riécessaire, 
.4z03H ; on élève la température jusqu'à l'apparition de fumées 
abondantes de  SO"12; on  étend d'eau e t  l'on verse peu à peu 
dans l 'appareil  de  Marsh. 

Nouveiiii procédé d'cssni d u  cynirure do merciire. 
- M .  E .  VlNCE3T. (.louix. de phavm. et de d i m i e  d u  13 décem- 
bre 1899). - Pour essayer le cyanure de  m e k u r e ,  on suit o rd i -  
nairement une mkltiode qui consiste : 1 O a précipiter le mercure  
A l'état de  sulfure dans la solution d e  cyanure additionnée d'azo- 
tate de  zinc e n  solution ammoniacale, à dissoudre le  précipité 
dans l'eau régale et  à doser ensuite le mercure ; $0 à doser le  
cyanogène a l'état de cyaniire d'argent dans la liqueur débarras-  
sée du  mercure. 

M .  Vincent propose une inétliotle nouvelle, qui co~isiste a 
chauffer le  cyanure d e  niercurc avec de la chaux sodke ; le iner- 
cure, qui  cst mis  cn liberté i l'état métallique, est recueilli et 
pesé ; l'azote passe à l'état d'aniinoniaque, qu'on recueille dans 
l'acide sulfurique titré. On dose ainsi simultanément le mercure  
et l'azote. 
M. Vincent a compare les résultats obtenus par  son procédé 

avec ceus que donne le procCdé ordinaire, e t  il a opéré s u r  deux 
écharitillons d e  cyanure de mercure ; voici les chiffres qu'il 3 

trouvés : 
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C a l ~ u l e  Trouvé avec TrouvP 
pour Hg (C AqP le proc6ùC le procéde 

ordint~ir-e. 
- Vincent. - - 

ieréchantillon Hg 79.30 p. 100 78.50 p. 100 78.30 p. 100 
- A Z  11.11 - 10.99 - 10.91 - 

20 échantillon Hg 79.30 - 78.30 - 78.4.0 - 

- A Z  11.11 - 10.91 - 10.8Ç - 

Dans la pratique, on n'a guEre l'occasion d'essayer le cyanure 
de niercure, qu'on obtient facilement à l'état de puret4 ; mais  il 
n'en est pas de même des oxpcyanures de mercure du commerce, 
dont les uns ont une composition qui les rapproche sensiblement 
du cyanure de mercure, tandis que d'autres sont des m6lariges en 
proportions variables de cyanure de mercure et d'oxyde de mer- 
cure. 

D o s r i g e  di1 gïucuoe r i m i s  le s n n g .  - M .  CtIASShIGKlC 
(Hull. de ln Soc. de p h a m .  de Hordeaux d'octobre 1899) .- Afin de 
doser le glucose dans 19 sang, il faut, d'ahord, coaguler les albu- 
minoïdes; M.  Chassaigne emploie, cet effet, le niétaphospliate 
de soude, qu'a recommandé M. Uenigks pour la coagulation des 
alburriinoïtles du lait. 11 opère de la iriarii're suivarite : il prend 
50 cc. d'eau, dans laquelle il fait rlissriiidre à 1'~hiillition 5 gr. 70 
de métapliospliate de soude ; aprbs refroidissement, il complt'te 
100 cc. ; il prend 2S cc. de cette solution, qii'il méle a 100 cc. de 
sang, et il ajoute 5 cc. d'acide acétique ou, de préférence, d'acide 
chlorhydrique. 

La coagulation est rapide ; une partie se fait à froid, et ,  eri 
chauffant pendanl deux minutes avec un bec Runsen, la coagula- 
tion est compléte; M. Chassaigne filtre ; il lave le coagulum i 
l'eau bouillante, de manière à entraîner tout le sucre qu'il peut 
contenir ; il l'erprimedans un noiiet ; il sature l'acide d u  filtratum 
et évapore celui-ci jusqu'à réduction i un volume kgal a celui du 
sang primitif. 

91. Chassaigne, aprks avoir ainsi prkpari: le s h m ,  dose le 
glu,cose au moyen de la liqueur ferrocyanurée de Uonnans i,i) ; 
il prend les 25 cc. de cette liqueur qu'on emploie ordinairement ; 
il les porte à 1'8bullition et il y verse ensuite goutte ii goutte le 
sérum ; la teinte bleue va en s'affaiblissant et fait hieritht place 5 

(1) Le réactif de Bonnans se  conipose de trois solutions : 
Solution A : Sulfate d e  cuivre pur, 35 x.r. ; eau, 500 gr. ; acide sulfurique, ., . 

1 cc .  ; on conipléte 1 litre. 
Solutton B : Sel d e  Seignette, 250 gr . ;  cau. JO0 gr. ; leszi\-e dc soude ii3G0, 

300 cc. ; on cornplhic 1 litre. 
Solulion (: : Ferrocyanure de polassiurn e n  solution à 5 p. 100. 
On m8langc 10 cc. de la solution A,  1 0  cc. de la  solution B et  5 cc. de 

la  solution C. 
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une couleur vert nickel ; celle-ci disparaît à son tour, pour faire 
place à une coiileiir jaune, puis à une coiileur ronge brun, q u i  
marque le terme final de la réaction ; il se forme, par refroidis- 
sement, uii précipité gris verditre. 

M.  Chassaigne recommande de verser le s(':rum 2 0  gouttes par 
20 gouttes, surtout lordsque la quantité de glucose qu'il contient 
est faible ; si l'on versait 5: gouttes la fois seulerrierit, l 'ophation 
serait plus longue et il y aurait des rliances de reoaydation de  
l'oxyde cuivreux qui se forme. 

Ce procédé au ferrocyanure est plus exact que celui i~ la 
liqueur de Fehling, attendu que, avec la liqueur de Fehling, il 
est difficile d'apprécier le terme de la réduction du réactif; on 
est gênt': par les traces d'albumine qui restent fatalement dans le 
sérum. 

Reclierche de ln g6latioe dan* les ~iastilles et les 
piîtes d e  goinme. - M. le D' P. CARLES (Bull. de ln Soc. de 
pharm. de Bo~detlux d'octobre 1899). - M. Carles propose un 
procédé simple et rapide qui permet de reconnaitre les pastilles 
de gomme fabriquées avec la gélatine ou renferiiiarit de la géla- 
tine. 

A l'aide d'une longue épingle, on traverse de part en part une 
pastille, jusqu'à ce que celle-ci touche la téte de l'épingle ; on 
recourbe la pointe en crochet, et on l'accroclie sur un vcrre rcm- 
pli d'eau froide, de façon que la pastille soit en suspension dans 
le liquide ; au bout de quelques secondes, les vraies pastilles de 
gomirie sorit irit&alenient dissoutes ; si, au contraire, la pastille 
est composée intégralement de gélatine ou inelangée de gélatine, 
la gomme et le sucre, seuls, se dissolvent, et la gélatine persiste 
pendant plusieurs jours, en conservant la forme prirnilive de la 
pastille. L'essai peut étre quantitatif. 

Lorsque la pastille contient de la gélatine et qu'on chauffe légb- 
rement le liquide, la gélatine se dissout, et il suffit d'ajouter au 
liquide une solution de tarinin pour obtenir un prkcipité carac- 
thristique. 

L'essai est applicable aux pàtes pectorales. 

Séparation de le silice du ferro-clirnrne et des 
niiueriiis chromés. - 81. G. TATE. (Chernical iVews, no- 
vembre 1899, p. 235). - i à 2 gr. de ferro-chrome ou du mi- 
nerai chromé sont fondus avec environ six fois leur poids de 
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peroxyde de sodium dans un creuset de nickel. Le creuset et 
son contenu, aprbs refroidissenient, sont traités par l'eau dans 
une capsule en nickel. Le liquide alcalin ainsi ohtenu contient le 
chrome et la silice à l'état de chromate et (le silicate dissous, 
et tient en suspension les oxydes de fer et de nickel ; on le traite 
par HCl en quantité insuffisante pour neutraliser tout l'alcali, et 
on évapore a sec dans la capsule de nickel. Le rbsidu de I'éva- 
poration est gratté des bords de la capsule pour le réunir aussi 
soignensement que possihle dans le fond de celle-ci, puis on y 
ajoute rapidement kO cc. de SO'+IIB concentré. On chauffe, pour 
éliminer les vapeurs d'HG1 et d'acide chlorocliron~ique, et la 
chaleur est maintenue jusqu'à production de fumées ùlariclies 
de SO+H2, ce qui assure la complbte déshydratation de la silice. 
On laisse refroidir pendant quelques minutes ; on verse dans la 
capsule une forte proportion d'eau, et le liquide trouble est 
transvasé dans une capsule de porcelaine. On fait bouillir pen- 
dant une demi-heure ou une heure jusqu'à complète dissolution 
des sulfates. 

La silice insoluble est filtrée, lavée soigneusenlent, séchée, puis 
calcirike dans un creuset de platine et pesée. Elle est giiriérale- 
ment hlanche, mais contient souvent quelques milligr. d'oxydes 
métalliques entrainés, qui augmentent son poids ; celui-ci peut, 
néanmoins, être dCterminC en traitant la silice impure par l'acide 
fluorhydrique et SO'H2 ; la perte de poids donne la proportion 
réolle de silice. B. Ç. 

Nosage de  l'acide bairiqiie par le prrcédé Jürgeu- 
seri et  tsépnratioii du borax de l'acide baiaique. - 
MM. BEYTHIEN et HEhlPEL (Zeils. f .  Unters~ichi~ng de? Nul~rzuigs u. 
Gea.il.ssmitLr1, riovembre 1899, p. 842).  - Les auteurs ont i tè 
amenés à vérifier l'exactitude du procédé J6rgensen a la suite 
d'un procès intenté à un commerçant. Le rapport de l'expert 
concluait a I'impossibilité de faire une détermination exacte de 
l'acide borique a moins de 30 p. 100 prbs. 

D'aprés Jorgensen, on neutralise une solution aqueuse d'acide 
borique en présence de la phtaléïne du phénol. Cette solution re- 
prend une réaction acide par l'addition de glycérine en quantité 
suffisante ; en titrant de nouveau cette dernière, à l'aide d'une 
solution alcaline, on peut en déterminer la richesse en acide 
borique. Il faut, au prkalable, déterminer l'action de la solution 
alcaline par rapport a une solution d'acide borique de richesse 
connue. 

D'après Honig et Spitz, la quantité de  soude nécessaire à la 
neutralisation de l'acide borique, en présence de la glycérine, 
correspond à la combinaison hypothétique KaB02. 

Les auteurs n'ont pas employé l'orangé de méthyle, recom- 
mandé par M. de Koninck, le virage n'étant pas assez net. 
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Deux solutions dc soude ont dté eiriployées, l'une N / i O ,  l'autre 
N/4;  on emploie aussi deux solutions d'acide borique, dont 
l'une à 2 gr. par litre, et l'autre a 8 gr.. 50 cc. de la solution, 
renfermant O , i  d'acide borique R03H3, ont été neutralisés par la 
soude N/iO en présence de la phknolphtaltline ; puis, aprhs 
addition de 25  cc. de glycérine pure, on ajouta de nouveau de 
la soude N/ iO jusqii'à coloration rouge persistante. 

Il fallut 45 cc. 8 de soude N/10. En opérant de la même ma- 
nière, 50 cc. de la solution no 2, renfermant O gr .  4 de B03H3,  
ont demandé exactement 12 cc. de soude N/%. 

Afin rie bien éprouver la valeur de la mb,tliode, les aiiteiirs 
ont fait des déterminations d'acide borique, sur du borax (Bq7iVa2 
+ iilH20) et de l'acide borique chimiquement purs, ainsi quesur 
un mélançc des deux produits. Les solutions, apr" avoir été neu- 
tralisées par le carbonate de soude, furent rendues acides par 
SOH2,  puis chauffées pendant quelque temps vers 70 degrés, 
pour chasser CO? Apr8s refroidissement, on neutralisa par la 
soude, on ajouta de la glycérine et on procéda au titrage. 

Dans d'autres essais, le mélange de borax et d'acide borique fut 
évaporé après addition de soude et de carbonate de soude, puis 
calciné. On reprit par SOLH%étndu, et on acheva le titrage comme 
ci-dessus. 

Dans tous ces essais, que l'on chaufe Iégbrement ou que l'on 
calcine, on retrouve à très peu de chose près tout l'acide bori- 
que. La plus forte perte olxervée fut de 1,66 p. 100, ce qui est 
tout a fait minime, si l'on considère la petite quantité de matière 
soumise i l'analyse. 

Essaisprnfiqmes. - U n  poids connu de viande, convenablement 
hachee, a été mélangé avec un volume déterminb, d'une des solu- 
tions d'acide borique. La viande ainsi préparée fut introduite 
dans un grand matras et immergée complbtement dans l'eau; on 
rendit la solution franchement alcaline. On chauffa pendant 
quelques lieures et on filtra ; on épuisa ainsi b 3 reprises avec de 
l'eau. Les solutions filtrées, réunies, furent évaporkes à sec, et on 
incinéra le rétidu, qui fut repris par SOLH2. On chauffa suffisam- 
ment pour se débarrasser d e  CO2, et, après refroidissement, on 
neutralisa exactement aprés avoir alouté de la plital6ine. 

On versa dans le liquide [environ 50 cc. .) 28 cc. de glycérine, 
puis on titra à l'aide de la soude N/10 ou N/B. La fin de la rkac- 
tion est rendue plus sensible par l'addition d'alcool éthylique. 

Les r6sultats obtenus par ce procbdé sont très satisfaisants. Les 
plus grands écarts observés, sur une très grande série d'essais, 
furent de 5 p. 100 en moins et de i , 6 7  p. 100 en plus. Ces écarts 
sont d'autant plus grands que la proportion d'acide borique em- 
ployée est plus faible. L'addition d'un excès notable de soude, au 
début de l'opération, a été reconnue indispensable, car, faute do 
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prendre cette précaution, les perles en acide borique pendant 
i'incinération seraient considérables. 

Les auteurs ont expkrimenté la méthode de Tl,omas et S. Glad- 
ding, laquelle consiste à entraîner l'acide borique par  la vapeur 
d'alcool m6tliylique. Cette métliode fournit (le boris résultats, 
mais elle est d'une exécution nioins rapide que la  préc4dente. 

S ~ p a t l o n  d u  borax de L'ocide borique. - Ilans certaines coriser- 
ves, on emploie sirniiltanknient le  borax et  l'acide borique ; 
les auteurs  ont essaye d'cntiairier I'acide borique par la vapeur 
d'alcool ~nétliylique, pensant ainsi le séparer du  borax ; les 
résultats ne répontlirent pas a leur attente, car l'acide borique 
combiné du borax fut, lui aussi, entrain4 en grandc partie (jusqu'à 
80 p.  100 de I'acide combiné), et cela, même ,en solutiori forte- 
ment alcaline. Les auteurs orit pensé qu'en trouvant un  dissol- 
vant cc,nvenable d e  l'acide b o r i q ~ i e ,  il serait I'acile de d d e r m i n e r  
rapidement I'acide borique libre et le borax. Leur idée était : 
1"e faire une dktermination de l'acide borique total conlenii 
dans le  niklarige ; 2" d'évaporer a sec une autre  portion d u  nié- 
!ange e t  d'en extraire l'acide horiqua par  u n  dissolvant approprié;  
3 O  de faire une détermination d'acide borique dans le borax 
rcstaril. 

La différeiice entre  ces deux titrages permettait  d'avoir l'acide 
borique libre. Les auteurs, aprks de nombreuses reclierclies, ont 
fini par  trouver un excellerit dissolvant de l'acide borique qu i  
est I'acittone ; i ls publieront prochainement les résultat: d e  leurs 
reclierzhes. J .  W. 

IDosnge ale I'axytle de fer par réduction avec 17hy- 
posulfite de soiatle et titrnze ii l'iode. - R.1. T. illOK- 
T O N .  (Zeits. f .  anoly.  Chemie, 1899, 21, 177) .  - On dissout 
O gr.  2 de l'oxyde dans HCI ; on évapore jusqu'à consistance siru- 
peuse, et on dilue avec 800 cc. d ' eau  r k e m m e n t  bouillie. 

On ajoute ensuite une goutte de rliodaniate d e  potasse et on 
verse dans la solution50 cc. d'hyposulfite N/10. On laisse reposer 
jusqu'a décoloration cornpléte, et on dose l'liyposiilfite en excés à 
l'aide d'une solution d'iode S/  10. C .  F.  

Recherche d e  l'extimnit tle réglisre dans le  vin. - 
41. G. MORPliRGO ( ( ; Z D ~ - I I I L ~ R  (1% fm.rn,nci~r de Trieste, ,1899, p. 266). 
- La présence de  l 'ammoniaque et de la glgcyrrliizine permet  de 
déceler la falsification di1 vin par  le suc d e  rkglisse. P o u r  reclier- 
c l iw !'ammoniaque, on introduit,  dans un  matras  d1Erlenmcyer, 
4 à C gr.  d e  magnésie calcinée; on ajoute 20 cc. d u  vin a essayer, 
et on l ~ o u c h e  avec uri boucliori d e  liège? auquel  est fixC u n  papier 
rniige de tournesol ninuillé. Au bout d 'une minute, le tournesûl 
bleuit;  la réaction est facilitGe par  une ltigkre élkvatiori d e  teni- 
pérature. 
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Pour la glycyrrhizine, on évapore a consistance pâteuse un 
mélange de 100 à 200 cc. de vin, acidulé par I'acide citrique, 
avec du talc ou de la silice; on reprend cet extrait par l'alcool à 
80" et, aprbs quelques heures de repos, on filtre et on évapore à 
faible volume le liquide filtrS; le résidu, dissous dans l'alcool et 
filtré, est mélangé à 2 volumes d'kther ; si le vin coritierit de la 
réglisse, le mélange se trouble et laissa d6poser des flocons, qui 
se prennent en une masse de saveur douce, solubles en brun ver- 
ditre dans l'arririioniaque. A .  D. 

Recliercbes s u r  le rancismeineiit du beurre. - 
M .  AMTIIOR (hiwn. de pl~awn. de Liéya d'avril 1899, p. 113, 
d'aprks Zeits. f .  nnnlyt. C h m i e ,  1889, p. LO). - Si le beurre 
rance se distingue suffisamment par ses propridAs organolepti- 
ques, il est difficile d'indiquer à quels caracttires cliimiques on 
reconnait un beurre altéré par le rancissement. Les causes de 
cette altération sont encore discutées ; elle serait due, suivant les 
uns, à I'actiori d e  bactéries, tandis qua, pour d'autres, elle résul- 
terait de l'action de l'oxygène et de  la lumière. 

Iiottstorffer a prétendu qu'il existe une relation entre l'acidité 
du lieurre et le degré de rancidité; Virchow est d'un avis diffé- 
rent. Scliweissinger estime que la rancidit6 n'est pas en rapport 
avec la teneur en acides volatils et V. von Klichi dit qu'un 
beurre, exposé à chaud h l'action des rayons lumineux, peut 
rancir saris devenir acide. 

1)uolaux ne croit pas a l'intervention des bactéries dans le ran- 
cissemerit, et il pense que, sous l'influence de l'oxygbne, surtout a la 
lumière, les glycérides se d6doublent en glycérine et acides gras. 
11 se forme ensuite de I'acide oxyoléique. de I'acide formique et 
de l'anhydride carbonique. L'eau favoriserait ce dédoublement, 
et les glycérides des acides volatils résisteraient moins à la dé- 
composition que 1 ~ s  glycérides d'acides fixes. 

Spaeth exprime un avis analogue, le rancissement n'étant, 
pour lui, qu'un pliériomhe d'oxydation. Les acides nori saturés, 
et  notamment I'acide oléiqur, serairnl oxydés avec formation 
d'acides moins riches en carbone; il se produirait aussi des 
aldbhydes et des cétones; les acides volatils auginenteraient. 

Noyen a constaté que, par le rancissement, l'indice d'acidité, 
l'indice de saponification et les acides volatils augmentent tandis 
que l'indice d'iode diminue. 

Les beurres rances exlialant une rorte odeur d'éther butyrique, 
M.  Amtlior a clicrché ii constater ia présence de cet éther dans 
le beurre frais de crême douce, le beurre frais de crérne acide, 
et dans les mêmes beurres après rancissement. 11 a égalenient 
recliercli6 les acides libres. 11 faisait passer un courant de vapeur 
dans 10 gr. de beurre et recueillait environ 500 cc. de liquide. 
Les aciclcs volatil: Ctaient titrés au moyen d'une solution alcaline 
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déci-normale ; après saturation, il ajoutait 50  cc. d e  cette solution 
et faisait bouillir pendant une demi heure  au rkfrigérant a reflux. 
II déterminait ensuite l'excès d'alcali, (le façon a connaîti>e 1 indice 
d'éther. 

Les exprricnces de  l'auteur montrent que  le beurre  frais d e  
créme acide renferme du  butyrate d'éthyle, tandis qu'il n'en 
existe pas dans le  beurre  frais de  c rême douce. La recherche de  
l'alcool éthylique, après saponification des produits volatils, per- 
mettrait donc de distinguer le beurre  de crême acide d u  beurre  
d e  crême douce. 

Par  le  rancissement, il se forme des acides volalils et des éthers, 
spécialement du butgrate d'kthyle, et l'alcool éthylique qui donne 
naissance à ce dernier,  résulte vraiseinhlableinent d'une fermcn- 
tation d u  sucre de lait. JI scrait donc possible d e  définir cliimi- 
quement le beurre  rance e n  étudiant cette formation d'acides et 
d'éthers. 

Ces observations nc s'appliquent pas aux autres graisses. 
G. S. 

Dosage de I'iridicau uriuaire. - RI. E. WANG (%&S. 

f .  physiol. Chenaie, t .  XXV, p .  &Ob).- L'auteur prend 300  cc. 
d'urine ( 5 0  ou 25 cc. suffisent quand l'urine est rizlie en indi- 
c m ) ,  qu'il précipite par 25 ou  5 0  cc. d 'une solution d'acétate 
de  plomh a 20 p .  100 ; il traite 250  cc.  du  filtraturn par un  
égal volume d'un mélange d e  Z litre d'IIC1 de derisité= 1.19 avec 
2 gr. de perchlorure dc fer,  qui transforme I'indican e n  indigo ; 
il agite le mélange avec du  chloroforme. jusqu'a ce que  celui-ci 
cesse de se  colorer (deux o u  trois épuisements d'une minute suf- 
fisent ordinaireitierit avec 3 0  cc. d e  cliloroforme chaque fois) ; il 
évapore les liqueurs dilorofnrmiqiies, et il fdit dierrer  le  rksidu 
pendant vingt-quatre heures avec 3 à 4 cc. de  S0"12 concentré ; 
il étend d'eau la solution sulfurique, et i l t i t re  au  moyen d'uneeolu- 
tion étendue d e  permanganate de  potasse, jusqu'à aisparition 
complete de la coloration bleue, puis verto. (La solution étezdue 
d e  permanganate de potasse est préparke de lamanikre suivante : 
on  fait, d'abord, une solution mbre contenant environ 3 gr. de sel 
par litre,  qu'on titre avec une solution d'acide oxalique ; si 1 c c .  
de  permanganate o s y d e p  d'acidc oxalique, il oxydcrap X 1 gr. 04 
d'indigo ; cette solution nii.re, qui se conserve bien à l'obscurité, 
sert à préparer  la solution étendue servant au dosage ci-dessus 
indiqué ; on e n  prend 5 6 cc., qu'on étend à 200  cc. ; i cc. 
de  cette solution correspond à environ O g r .  O O O l i i  d'indigo.) 

Nouvelle méthode d'extractiou des alcaloïdes. - 
M M .  H .  M .  GOKDlT et A. B .  PRESCOTT (Pharm. Joz~rn.,  1899, 
p. 3 3 4 ) .  Les auteurs recommandent la nouvelle méthode géné- 
rale suivante pour  l'extraction des alcaloïdes : on met dans un  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



petit vase à large ouverture et à fond rond de 1 à 4 gr.  de la sub- 
stance finement pulvérisée. A l'aide d'un pilon! la poudre est 
réduite en pâte avec le mélange suivant : 

. . . . .  .4nimoniaque.. 5 volumes 
A I C O O ~  à goo . . . . . . . .  n - 

... . . .  Chloroforme.. 10 - 

Ether . . . . . . . . . . . . . .  20 - 

Le magma est ensuite recouvert de 4 ou 5 fois son volun~e par le 
liquide précédent. On bouche le vase hermétiquement et  on agite 
fréquemment le mélange. Au bout de 4 à 5 heures, on expose le 
tout à l'air,pour évaporer le liquide et enlever tout le gaz ammo- 
niac ; on favorise l'évaporation par une agitation conlinuelle. 
Cette dernikre opkat ion dure environ deux heures. On la com- 
plète en plaçant le vase pendant 4 i 5 heures, dans une cloche a 
dessiccalion, au dessus de SObH< Le résidu est alors additionné de 
4 à 5 fois son poids de chlorure de  sodium; le mblange est ensuite 
épuisé dans un petit percolateur muni d'un robinet, avec un dis- 
solvant convenable, comme le cliloroforrrie. On continue cette 
lixiviation, jusqu'à ce que quelques gouttes de cliloroforme, éva- 
porées, laissent un résidu qui, repris par l'eau, ne donne pas de 
précipité par le réactif de Wagner. 

La liqueur cliloroformique est réduite à un petit volume par 
évaporation à 30 degrés; on ajoute 10 cc. d'eau acidulée et quel- 
ques cc. d'Gther ordinaire ou d'éther de pstrole, nécessaire pour 
couvrir la solution aqueuse. Le tout est agité jusqu'à ce que la 
liqueur CtliérOc surnageante soit évaporée. Uri tiltre Ic liquide 
restant et on lave a l'eau acidulée le vase et le filtre. La liqueur 
filtrée est une solution très peu colorde d'alcaloïde, qui peut être 
traitée par les méthodes ordinaires de dosage. 

ninile d e  croton. - M. DULIERE (Annales de pharmacie 
de Louvain de juin et juillet 1899). - Nous publions ci-dessous 
les conclusions d'un long travail de M .  DuliBre. 

Le critérium de l'huile officinale de croton peut se r h m e r  
dans les données suivantes : 

Dcnsite ii 15 degrés.. .................. 
Densite a lOO - ................... 

......... Soliihilitk dans l'alcool B 920..  
. Température critique de dissolution.. 

............ Indice de réfraction Zeiss.. 
- - Amagat et Jean.. .. 

.......... - d'acidit6 selon Bürstyn 
.............. - de saponification.. 

...... Consistance du savon de soude.. 
Point de solidification des acides gras. 

0.9437 
0.8874 
1 pour 6'3 

54 degris 8 
73.5 à 22 degrés. 
35 à 22 - 
21.8 

215.6 . 
Mollo. 
16 degrés 4 a I f i  degrés 7 
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Indice de  Reichert-htcissl ........... 12.1 
.............. - d'iode de l 'huile..  100.37 à 101.91 après 2 hoiircs. 

- - .................. 10J.tii a lOl.29 apri?s 12 lieiires. 
. . . . . . . . .  - d'iode des acides gras. .  111.23 à l i l . i 6  aprés 2 1ieiiri:s. - de brome-soude ................. 40 .5  à 41.5 

- d'aeetyle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.64 

L'tiuile extraite a l'aide dc l'éther de pétrole et l'huile exprimée 
5 froid sont semblables a l'huile officinale ; les Iiuilesolitenues par 
expression a chauù ou en traitant par l'éther les semences non 
décortiquées différent de l'huile officinale par leur coloration, 
leur acidité et leur solubilité dans l'alcool absolu, mais leurs prin- 
cipales constantes chimiques concordent avec les chiffres de 
l'huile officinale. 

Le procédt: Bénédikt et Ulzer, pour la détermination d e  l'indice 
d'acétyle des acides gras, est défectueux et peut donner lieu a 
de graves erreurs ; le prorédé pr6conisS par Lewkowitsli, en opé- 
rant sur les glycérides naturels, donne, au contraire, des résul- 
tats très exacts. 

La recherche dc l'huile d e  ricin, basée sur la transformation 
de l'acide ricinolkiqueen acide sébacique, est très sensible quand 
elle est bien menke. mais elle n'est pas quantitative. 

La fixité de l'iridiçe d'acétyle ries corps gras permet, grice 5 
l'écart corisidérable existant entre les chiffres fournis par les huiles 
de croton et de ricin, de doser cette dernière avec beaucoup 
d'exactitude. 

La recherche des liydrocarbures, qui souillent souvent l'huile 
de croton, se fait bienen entraînant ceux-ci par uncourant d'eau ; 
le dosage de ces liydrocarbures peut htre dHdiiit de l'indice de 
saponification. 

Uuaage  r i e  lai. swxharitie. - M .  EMMET REID (American 
Chernical Journal, 1899, p. 461). - Il y a plusieurs années, 
M M .  Remsem et Burton ont démontré que les acides &endus, 
chauffés en présencc de la saccharine, la transforment en sel am- 
moniacal de l'acide orthosulfobenzoïque, tandis que son iso- 
mère para n'est pas influencé dans ces conditions. L'auteur a 
établi sur ce fait une rn8ltiode de dosage de la saccharine. L'acide 
chlorhydrique &tendu est celui qui donne les meilleurs résultats ; 
on opère de la facon suivante : 0 gr. 650 de saccharine sont 
placés dans une fiole d'environ 100 cc. de capacitb, et traités par 
50 cc. d'IIC1 dilué, obtenu en prenant : 

Eau 880 gr. 
Acide chlorhydrique concentrE 120  gr. 

La fiole est fermée au moyen d'un bouchon traversé par  un 
tube d'environ 8 millimbtres de diamétre, sur 45 centimbkres de 
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long. On cliaiiffe au bain de sable pendant deux heures, puis on 
retire du feu, et le liquide est évaporé à 10 cc. ; on dilue; on 
lave la fiole d'attaque el on place tous les liquides réunis daris un 
appareil à distillatiori d'ammoniaque ; on ajoute 39 cc. de 
solution de soude, conlenant O gr. 5 de soude caustique dans i cc.. 
1,'aiiimoniaqiie distillée est reçue dans un volume d6terininé 
d'acide titré. On détermine ensuite l'acide restant avec une solu- 
tion titrée de potassc, cn eniployant. cornine indicateur, quelques 
gouttes de teinture de coclienillr. Ue la quarilit6 d'aiiiinoniaque 
trouvée, on peut tri% aisément déduire la teneur en saccharine. 

li. C- 

Modific~tiuii apportée nu dus:~ge ales siicres. - 
M M .  TRAPHAGEY et COBLEIGH \JOUI. .  of. Amer. chem. Soc., 1899, 
p. 369). - La rriodificatiori apportée par lesauteurs repose sur la 
détermination volumktriqiie du cuivre réduit. 100 cc. d'une solu- 
tion de Fehling sont étendus avec 100 cc. d'eau et chauffés au 
bain-marie ; on y ajoute un poids de sucre ou de  glucose pur, 
approximativement égal a celui que l'on suppose Btre présent dans 
l'lcliantillori à analyser. L'opération précédente est répétke d'une 
façon similaire avec I'écliantillon a analyser. L'oxyde cuivreux 
prkcipit6 dans rliaciin des cas est filtrb sur un entonriair garni 
d'amiante; après un lavage suffisant, l'oxyde est transvasé au 
moyen d'une fiole à jet et d'une spatule de platine dans chacun 
des vases ayant servi à la précipitation. On ajoute a l'oxyde cui- 
vreux 50 cc. d'une solution de sulfate ferrique saturée dans 
SO'HQ 30 p. 100. L'oxyde se dissout; on filtre sur les entonnoirs 
primitifs, pour enlever tout ce qui peut y rester d'oxyde cui- 
vreux, puis on titre au permanganate. La fin de la réaction est 
tres facile à saisir et la métliode dorine des r6sultats parfaitement 
comparables. 

H. C. 

Réactioii colorée de I'alcoel viiiylique. -M. E. FilIUINI 
(Gazzetta chzmica itnliana, 1899, p. 399). - D'aprhs Poleck et 
Ttiurnrnel, l'éther contient toujours des traces d'eau oxygéri6e et 
d'alcool vinylique. On peut reconnaître cet alcool en traitant 
l'éther par l'oxychlorure de mercure, qui donne un précipité 
blanc de vinyloxychlorure de mercure. 

L'éther pe~it  6tre débarrassé de cette impureté, soit par distil- 
lation sur un alcali, qui décompose l'alcool vinylique, soit par 
addition de quelques gouttes de phériylhydrazine, qui le relient. 

L'éther qui renferme de l'alcool vinylique donne, avec HCI a 
1 . i 9 ,  une coloration bleu violacé intense, peu stable et devenant 
à la longue brun foncé. La présence de l'alcool vinylique dans 
l'éther est liée à celle de l'eau oxygénée. 
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D'après Schaer, il y aurait oxydation lente au contact de l'air, 
d'après l'équation suivante : 

Éther Alcool vinylique Eau oxygénée 

D'après Richardson, l'oxygène de l'air, se fixant sur l'éther 
humide, donnerait de I'eau oxygén~k sous l'influence de la 
lumibre. 

Duristan el Dyrnond ont combattu cette hypothèse, en démon- 
trant qu'un ktlier purifié n'est plus capable de s'oxyder et de 
produire de I'eau oxygénée. 

Ce n'est peut-être pas tout à fait exact, et l'hypothèse de 
Richardson peut Gtre la vdrit6, si l'on admet que I'eau oxygknée 
sert au fur et a mesure de sa formation a la production d'alcool 
vinylique : 

(CZHs)W + 2 HW2 2 (CH" CH.011) + H20 
Ether Alcool ringlique . 

Un éther très pur, conserve pendant quatre mois a l'air et a 
la lumikre, renfermait de l'alcool vinylique et ne contenait pas 
trace d'eau oxygénée. A. D. 

Nouvelle méthode de dosage du pheuol oonimer- 
eiaï. - M. le Dr S. B .  SCHRPVER (The Chernist and Druggist, 

1899, p. 9i8). - Cet te  méthode est basde sur une réaction indi- 
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quée par Tilleley: action de l'amidure de sodium sur un alcool 
ou un phénol. 

L'auteur utilise, pour cette réaction, l'appareil reprksenté ci- 
contre. Environ i gr. d'amidure de sodium fii.ement pulv&sé 
est placé dans la fiole A ,  avec 50 a 60 gr. de benzine. Ce mélange 
est chauffé pendant une dizaine de minutes au bain-marie,tout en 
faisant traverser l'appareil par un courant d'air exempt d'acide 
carbonique. Cette première opération a pour but d'entraîner l'ex- 
cès d'ammoniaque que contient toujours l'amidure. Cela fait, on 
place dans la seconde fiole C,  20 cc. de 80W2 normal. Puis le 
phénol à titrer est pésé : on le dissout dans six fois son poids 
de henzine,et on l'introduit dans la fiole A,au moyen de la boule 
h brôine 8 ;  on ne le laisse s'écouler que goutte à goutte; on rince 
ensuite avec un peu de benzine, et on continue à faire passer l'air 
jusqu'a absorption complète d e  l'ammoniaque. La quantite d'a- 
cide normal restant l i t r e  aprks l'expérience est déterminée par 
un titrage; la différeuce indique celle combinée à l'ammoniaque. 

Cette méthode est trés exacte i le point principal à observer est 
d'employer, comme dissolvant, de la benzine exempte de  thio- - .  

pliène; celle-ci, d'ailleurs, peut être remplacée soit par du 
toluène, soit par du xylène. 

Carnidure de  sodiums'obtient très facilement en faisant passer 
un courant (le gaz arrirrioniac sec sur du sodium. H. C. 

Becherche de l'amidon de maïs dans la farine de 
blé. - hi. BhUiMANN (Zeits. f .  Unt. der Nahwngs und Genussm., 
1899, p. 27 ) .  - La lessive de potasse 1,8 p. 100 agit différem- 
ment sur l'amidon de blé et sur  l'amidon de  maïs. 

On agite environ O gr. i de farine dansun verre avec 10 cc. de 
potasse a i , 8  p. 100 ;  aprPs 2 minutes, on ajoute 4 5: gouttes d e  
HCI à 25 p. 100 (le liquide doit rester alcalin), et on agite ; l'ami- 
don de blé se gonfle complAtement, tandis que l'amidon de maïs 
reste tel quel. On  peut, par ce procéd6. reconnaître 1 a 2 p .  100 
d'amidon de  maïs. La farine de seigle se gonfle plus encore que 
celle de blé. I C. F. 

Détermimation de  la vnleur d'one poudre insecti- 
cide. - M .  En. DOWZARD (The (;%;amid onri! Druggisf ,  10 juin 
4899, p. 936). - La valeur d'une poudre insecticide dépend de 
son âction sur les insectes. L'essai physiologique, en opérant sur 
des cafards, n'es1 pas cependant toujours trbs exact et peut don- 
ner des résultats très variables. C'est pourquoi l'auteur recom- 
mande d'y joindre un essai chimique, basé sur la proportionde 
substance snluble dans l'Sther contenue dans l'échantillon. 
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Essai chimique. - 2 gr. d e  poudre insecticide sont traités par 
50  cc. d'éther, daris u n  vase bien bouclié, ct ce mélange est agit6 
plusieurs fois pendant deux lieures ; au  bout de  ce teriips, on 
prélève 25 cc. d'étlier clarifié (ce qui  représente 1 gr.  [le pou-  
dre),  e t  on évapore dans un récipient taré, puis on pèse. 

Essai Iih!/siolo,qique. - 2 gr. d e  l'échantillon sont plscés dans 
un  vase; on y introduit ensuite un cafard et on note le nombre  
d e  minutes après lesquelles l'insecte cesse de  vivre. 

Le tableau suivant donne les rksiiitats obtenus avec doiize 
kchantillons de  poudre insecticide : 

No. dcs L:chantillons. 
- 
1 
2 
3 
6 
5 
6 
7 
8 
9 

1 O 
i 1 

Essai physiologique. 
- 

4 minutes 
5 - 

o - 
5 - 
5 - 

5 - 
5 - 
5 - 
7 - 

8 - 
12 - 

Extrait Cttiiiré. 

8,4 
7 ,6  
7 ,4  
6,6 
6,4 
576 
3,4 

5,o 
3 , 4  
4 , 2  
3,O 

Des résultats précédents on peut conclure que la valeur d'une 
poudre insecticide est proportionnelle i la quantiti: d e  substance 
soluble dans l'éther, et de l'essai physiologique seul on rie peut 
conclure avec sécurité, car  plusieurs facteurs entrent e n  jeu, 
corrirrie I'àge, la santé, la taille: l 'endurance, etc. des  insectes. 
En g h r k a l ,  une Ilonne poudre insccticitle doit donner environ de 
5: à 9 p. 100 de substance solii1)le dans l 'éther. II. C. 

B I B L I O G R A P H I E  
Les Iiyclrcites de  ecarliniie, par le Dr B. TOLLENS, professeur 

a l'Université de tioltingefi, traduit de l'alleinand par LCon BOI~RGFOIS, 
rEpéliteiir 1 I'Ecole polytechnique, assislant au 3liiséurri. - 1 vol. de 
F" r i I pages, avee 24 figures (Vve Dunod, Pditeui, 43, quai des Grande 
Augustins, IJaris). - P r i x  du vol. cartonne à l'anglaise : 25 fi.. - 1.e tra- 
vail de Tollens est u n  de ceux qui, en raison de la compétence de l'au- 
leur, rnéritent de faire partie d e  la Iiihlioth~qiie des cliiniistes qui s'inté- 
ressent aux questions des sucres. 

Il avait d'abord paru dans le Hondwa.rterLuch do.  Chenlie de A. La- 
dentjurg, puis sous forme de deux petits volumes en 1888 et en 1895. La 
traduction qui en a été faite par 41. Bourgeois est trés clairement pré- 
sentk. Les questions pratiques et industrielles, comme la fahication du 
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sucre, n'y ont pas été négligées, et, d'autre part, le lecteur sera Iieiireux 
de trouver rassemblées, au dehiit de la seconde partie: les vues sur la 
cr~nstitiition des glucoses et de leurs rlkrivik: la tlii'orie dii rarl~oiie asy- 
mélrique et son application aux f'ormiilcs stéréochimiques dc ces divers 
sucres. 11 verra comment les travaux de  MM. Em. Fisclier, Kiliani et 
autres chimistes éminents ont permis d'eff'ectuer la syntliése totale de 
composés tels que le glucose proprement dit et ses isorrikres, de transf'or- 
mer un glucose quelconque en un autre renfermant, soit le r n h e  nom- 
bre, soit un nonihre différent d'atomes de carbone. 

L'ouvrage est divisé en deux parties, qui correspondent aux deux volu- 
mes de Tollens, et il est fort intéressant de les comparer afin d e  se ren- 
tire compte rles progrés accorriplis dans cette partie de la la chimie 
organique dans l'intervalle de 6 ans qui a séparé la publication de ces 
deux parties. 

Xous ne saurions donner rapidement ici l'analyse des sujets complexes 
traités dans ce volume, dont nous conseillons vivement la lecture A 
ceux qu'intéressent les niatikres sucrées. La partie bibliographique, qui 
occupe une soixantaine tic pages A texte serré, A la fin de l'ouvrage, 
facililera les reclierrhes de ceux qui toudraient, pour l'étude spéciale de 
certains points, SC reporter aux travaux originaux. 

Matières odorantes artifi~iellea, par Cr.+. JAUBERT. ; 
1 vol. de 189 pages de l'Encyclopédie Léauté (Gautliier-Villars et Masson, 
éditeurs). Prix : Y: fr. 50. - La premiCre matikre odorante artifirielle 
fabriquée en grand, vers 1855, fut la nitrobenzine ou essence de mirbane : 
peu après lui succéda l'aldéhyde benzoique ou essence d'amandes amé- 
res artificielle, puis la série des parfums syntliétiques rksultant des 
tr.waux de Tiemann, en Allemagne, et de de Laire, en France, travaux 
inaiigurbs par la syntliése de la vanilline et continués par la décou- 
verte de l'ionone ou cssenc,e de violette artificielle. 

I)aris un autre dorriaine de la chiiriie, Baiier trouvait le musc artificiel, 
et, de différents cdtés, on entreprenait la fabrication dc l'héliotropine ou 
essence d'héliûtrope artificielle. Ce léger aperçu de I'activiti: développée 
depuis quelques années par les chimistes de tous les pays, travaillant au 
vaste champ des matiéres odorantes artificielles, montre, d'une façon 
évidente, que ces dernibres, pour ainsi d i re  inconnues il y a un quart 
de sibcle, occupent aujourd'hui, tant dans la science que dans l'industrie, 
une place considérable. 

La fabrication synthétique des parfums s'est développée d'abord lente- 
ment, mais ces derriiéres années ont été fécorides en travaux parfois con- 
tradictoires et un peu dispersés. 

JI. Jaubert s'est impose la tâche (le dégager de tous ces documents 
les points les plus intéressants et de faire nri choix parmi les nombreuses 
hy~~othés t :~  soiirriises h la discnssion et qni cint résisté k 1'cxpérienc:e. 

Dans cet Aide mémoire, JI. Jaubert s'est notamment étendu sur les 
rriatiéres odorantes halogénées ou nitrées, sur les nixtieres odorantes aldé- 
hyiiques, oxyaldéhydiques ( A  l'exception de la vanilline, traitée dans un 
autre volume do 1'Eric.yclopédie Léaulé) et dialdéliydiqiies ; enfin, tout un 
chapitre est consacré aux rnatikres odorantes pliénoliques. 

Ce livre est appelé à rendre de véritables services tant au savant qu'a 
l'industriel. 
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Traité pratiquo d' rna lyse  chimiquc et m i v s n g r a -  
pliiqiiei des viria,  par J. H o i r s s ~ ~ ,  pharmacien de I r e  classe. - 
I ~ o l .  de 174 pages, (au laboratoire de I'aiiteiir, 2, rue du Cherclie- 
Midi). Prix : 3 fr. - Ce livrc a été &rit par iiri  praticien et renferme 
tout ce qu'il est nécessaire que les analystes connaissent pour se livrer 
l'étude pratique des vins. 

11 comprcnd trois parties : Analyse chimique, hiologie et législation. 
Daris la préface qu'il liii a cnnsacré, 11. Raiicher a1,prlle plus particu- 

liércrncrit l'attention des lecteurs s u r  ln  seconde partie. 
(( Malgré son titre rriodeste, dit-il, cc traité expose clairement des 

idées encore nouvelics que nous partageons enlibrement, notanirilent cel- 
les relatives a l'extension de I'ercploi (lu microscope dans l'analyse des 
vins. 

n Comme pour l'eau et la hibre. cet instrument devient, en efet ,  chaque 
jour d e  plus en plus indispensabledans les analyscs cliimiqiies, et les reu- 
seignements qu'il fournit doivent, dés m:iintcnant, figurer dans tout hul- 
letiri d'analyse complét,e des vins, ail rrioiris h titre d'iiirlicaliori, en 
attendant les acquisitions positives qui  ne peuvent manquer de se pro- 
duire sur  cette importante question 1). 

Dans le volume de M. Roussel, non seulement cette particbiologique est 
intéressante, mais la pariie analytique, fbrt docurnenlée, e.;t appelée h 
rendre aussi des services aux praticieris. 

1.0 cidre, par X.  H o c q c ~ s .  - I vol. d e  I Ï l  pages de l'Encyclopédie 
Léauté (Gauttiier-Villars et Masson, éditeurs). Prix : 2 f r .  JO.- Bien que 
la fabrication du cidre fut une industrie intéressante pour nos açriculieiirs, 
ceux-ci s'étaient, jusipi'à ces tlerriiPres années. f'ort peu souc ik  de se 
conformer aux progrès de la science ; l'alarmc a été donnée, ct,en France, 
les fabricants de cidre commencent A s e  préoccuper des améliorations dont 
les Alleniands, les Autrichiens e t  les Suisses ont pris l'initiative. 

Ceux de nos cultivateurs qui  voudront tahriqiier d u  cidre d'aprés des 
données scientifiques permettarit d'ohtenir une boisson saine, d e  bon 
goût et d e  bonne conservation, liront avec fruit le petit \olume que vient 
d e  publier RI. Rocques, secrétair? de la rédactiori de ce Recueil. Ils y 
trouveront, tout d'abord, des renseignemerits relatifs ti la culture (les 
fruits à citire (poires et pornrries). I,e 3 e  chapitre leiir cr1seigrir:ra les 
mogcns d e  prCparer Ic cidre ; ce chapitre est certainement l 'un des plus 
intéressants de l'ouvrage, car c'est celui dans lequel l'auteur parle de la 
préparation des moûts, compare le procédé par prcissurage h celui par  dif- 
fusion, indique les précautions prendre pour assurer une bonne fermen- 
tation et signale le profit qu'on peut retirer de l'eniploi des levûres sélec- 
tionnées. 

Ilans le f e  chapitre, l'auteur traite des maladies du cidre ; le 3 et Cie 
chapitre sont cou.sacrés i son analyse et a sa composition ; dans le 7 e  clia- 
pitre: 11. Hocqiies éniiiritkc les frautles aiixtpielles le cidre est sujet et les 
mo!.eus d e  les caractériser. 

Les d e u s  derniers chapitres de l'ouvrage sont intitulés : L'industrie 
du cidre en Allemagne et L'industrie de la dessiccation des pommes 
et  des poires. 

Nous sommes assurés du succès réservé au petit volunie, essentielle- 
ment pratique, que vient de puhlier notre dévoué secrétaire. C. C 
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Dietialiuaire des cclmbinaiaons du carhoaie, par 
RICHTER (Le Soudier, libraire, 174, boulevard Saint-Germain, Paris). - 
Prix di1 fascicule : 2 fr .  25.- Nolis avons annonce, daris le riuniéro d'or:- 
tohre 1899 d e  ce Kecueil, la publication par fascicules du Dic t ionna i re  
des combinaisons du c a r b o n e  de Richter, qui doit mentionner 63.000 
corps environ. Dans les six premiers fascicules, on trouvait les composés 
contenant 7 atomes de carbone ; les nouveaux fascicules parus (de i à 18 
inclusivement) conduisent jusqu'cl ClR, combiné avec 3 eléments. 

C. C .  - 
NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

L e  tiiiibre des bulletiiiw d'mialyse. - Nous avons 
annoncé, dans le numéro de janvier de ce Recueil, que le Tribunal civil 
du Havre avait fait bonne justice des prétentions de l'Administration d u  
timbre, qui avait manifesté l'intention d'obliger les chimistes 2 rédiger 
leurs bulletins d'analyses sur  papier timbré, et nous avons promis d e  
faire connaitrc à nos lecteurs le jugement rendu le 21 décembre 1899, 
jiigerrient qui constitue un véritable succès pour le Syndicat des chimis- 
tes et essayeurs de F r m c e .  Voici le texte de la sentence du Tribunal d u  
Havre : 

a Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal, dressi: le 15 juin 1898, 
contre S..., chimiste k Paris, quecelui-ci a délivré, sur papier non timbré, 
A la sucrerie de B..., des bulletins d'analyse de sucre, au nombre de vingt- 
cinq ; 

(( Que, voyant d a n s  ce fait une coniravention à l a  loi du timbre, 
l'Administration de l'enregistrement a décerne contre S... une contrainte 
en paiement de 1.580 francs, pour timbres, amendes et décimes ; 

u Que, suivant exploit de Marie, huissier A Rouen, en date du 15 juil- 
let 1898, S..., a formé opposition A la  contrainte et a assigné l'hdminis- 
tration devant ce tribunal pour en voir prononcer la nullité ; 

« Attendu que les articles 1 et 1 2  d e  la  loi d u  13 h u m a i r e  an VII, 
invoqués par l'Administration à l 'appui de sa prétention, sont ainsi 
conçus : 

(( Art .  premier .  - La contribution du timbre est établie s u r  tous 
(( papiers destinés aux  actes civils et judiciaires e l  aux écritures qui peu- 
« vent être produites en justice et y faire foi. Il n'y a d'autres excep- 
« tions que celles nommémenl exprimées dans  la présente loi. 

« A r t .  12. - Sont assujettis au droit de timbre établi en raison d e  l a  
(( dimension tous les papiers à employer pour les actes et Bcritures, soit 
rc publics, soit privés, savoir : 1 0  (suit une énumération qui  se termine 
« ainsi) : et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expé- 
« ditions, soit publics, soit prives, devant ou pouvant faire titre ou 
<( étre produits pour obligation, décharge, justification, demande ou 
« défense. » 

(( Attendu que ces deux articles semblent poser d'une maniére absolue 
ce principe, & savoir qu'il n'y a d'autres immunités que celles qui oril éti: 
expressément prévuespar la loi ; 

« Mais altendu qu'une pareille interprétation serait excessive ; qu'elle 
serait, d'ailleurs, contraire au vceu d e  la loi; 
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« Qn'en effet, en regard des articles l e t  1 2  précités, et comme correc- 
tif, le legislateur de l'an VI1 a introduit dans la  loi l'article 30, qui  sup- 
pose l'existence de certains actes de nature à etre produits en justice et 
qui peuvent cependant btre rédigés sur papicr non t imhré;  

<( Que, ne pouvant faire une nomenclature qui  risquait forcément de 
rester irir:»rripli:te, l'auteiir de la loi de l';tri VI1 ;i IaissC: aux trihuriaux ilrie 
certaine latitude pour décider quels scraierit, parmi  les actes soumis a 
leur appréciation, ceux qui  devraient t'tre consitlkrés comme passitiles du 
tinihre de dimension, a u  moment niFrne de  leur confection, et ceux qui 
pourraient seulenient Etre timbrés 2 l 'extraordinaire, lors de leur produc- 
tion en justice ; 

« Altenduque, dans  la première catégorie, il faut ranger indisciitahle- 
ment les actes constituant, par eux-mêmes, la preuve légale d'une oliliga- 
tion ou d'une libération, et aussi les écritures qui sont susceptihles, par 
l cu i  vertu propre, de faire triompher en justice la prétention d e  celui qui 
les invoque ; 

Que tous les actes n 'ayant  pas ce caractère doivent renlrer daris la 
sccondc catégorie ; 

N Attendu, en fait,, que les liulletins d'arialyses, saisis k la sncrerie de 
B..., n'ont pas le  caractérc d'un écrit rédigé en vue d e  prouvcr u n  fait 
juridique ou une convention ; qu'ils sont délivrés au fabricant par le clii- 
miste pour l'éclairer sur  la qualit:; des produits d e  sa fabrication et lui 
permettre ainsi de fixer le prix qu'il doit réclarncr h celui qui  se presente 
pour acheter sa marrliandise ; 

<( ')uc, dansles Iiahitiities coinmerciales, il arr ive rarement que le  mar- 
ché soit r:oriclii sur  iiric seule arialysc ; que, le plus soiiverit, l'arriateiir 
prélbve, de son côté, un échantillon, qu'il soumet à un ciiiniiste d e  son 
choix, et que  l e  prix est gknéralement fixé d'apres l a  moyerine des divcr- 
ses analjscs ; 

Qu'ainsi, cliacurir des analyses n'est qu'un des éléments du marché et 
que les bulletins qui en constatent les résultats n'ont pas pour hut ,  ni 
pour effet, d e  créer lin titre a u  proiit de celui ii qui i ls  ont été délivrés ; que, 
dans certains cas, ccs piéccs sont invoquées par  l'une o u  l'autre des par- 
ties, à i'occasion d'une constestation qui se serait élevée sur  l'exécution 
d 'un marché de sucre ; 

Mais attendu que cet usage accidentel des bulletins d'analyses est en 
dehors des ezets ordinaires que doivent produire ces docurrients, dont la  
destination primitive et normale n'est pas de servir en justice; 

« Attendu, au surplus, que la production d 'une sem1)lahle piéce ne 
saurait suftire, par sa vertu propre, ti faire triompher la prétention de 
celui qui l'invoquerait, et que le  juge saisi de la  contestation ne manque- 
rait pas, en ce cas, de recourir a une expertise régulière ; 

u Que, par ces differentes r l isons,  il y a lieu de décider que l'article 30 
est seul applicable, le cas échéant, aux  bulletins d'analyses d e  sucre, ces 
documents n'étant pas de nature à former titre, ne créant pas u n  lien de 
droit et n'ayant d 'autre but que de fournir des indications sans valeur 
juridique 2 ceux qui  les obtiennent ; 

« (lue, d?s lors , la  coritrnirite délivrée ccintre S.. doit étre anriiilée ; 
« Par  ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, déclarc S. . .  

bien fondé en son opposition, le  décharge des causes d e  la  contrainte e t  
condamne l'Administration d e  l'enregistrement aux  dépens. » 
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Ordonn~uce eoucertiaut le commerce d e  la glace 
ù rafrriîehir. 

Paris, le 13 décembre 1899. 
Yous, Préfet de police, 
Vu les arrétés des Consuls des 12 messidor ari YI11 et 3 hrumaire 

an IX ; 
Les lois des L4 aoUt 1830 et 10 juin 283:1 ; 
Vu l'avis eniis par le Conseil d'hygibne puhlique et de sa1iil)rilé du 

département de la Seine dans sa seance du 13 niai 1893 ; 
Vu la tiépeclie de BI. le ministre de l'lritérieur, en date du 1 9  mars 1894, 

approuvant cet avis ; 
Considérant qu'il importe à la santé ph l ique  de ne laisser livrer à l'a- 

limentation que de la glace ne contenant aucun principe nuisible, 
Ordonnons ce qui suit : 
Article premier. - Il es t  interdit à tous rriarcliands, fabricants, dépo- 

sitaires ou débitants au détail tic vendre ou tle mettre en vente, pour les 
usages alimentaires, de la glace qui lie donnerait pas, par fusion, de 
l'eau potable. 

Art. 2 .  - Les fabricants et  déposit.aires de glace industrielle c l  de 
glace alimentaire devront conserver ces deux sortes de glace dans deux 
1oc:aiix eiitii:rernerit skparés : l'iiri aflkc:té 5 l'erririiaysiriage de la ç1;ic:e 
pure, sur la porte duquel seront inscrit? sur fond hianc Ics mots : Glace 
nlimc?ntuire; l'autre, affecte à l'emmagasinage de la glace non pure 
exclusivement destinée aux usages industriels, sur la porte duquel seront 
inscrits sur fond rouge les mots : Glace non alimentaire. 

Art. 3. - Les véhicules servant au transport de la glace porteront 
ces mêmes inscriptions, selon qu'ils seront affectEs au transport de la 
glace alimentaire ou de la glace nori alimentaire. 

Eri aucun cas, ces véhicules ne pourront etre erriployés au transport 
d'une catégorie de glace autre que celle désisnée par l'inscription dont ils 
seront revktus. 

Art. 8 .  - Les débitants de glace au  détail seront tenus d'avoir deux 
cases ou r~servoi is  étanches, sans communication entre eux, affectés, 
l'un à la g l x e  alimentaire, l'autre à la glace non alirrierit,;iire. 1,'un et 
l'autre porteront les inscriptions distinctcs prescrites ci-dessus. 

Les débitants qui ne pourraient avoir deux réservoirs ne devront vendre 
que de la glace alimentaire. 

Art. 5. - Le Directeur di1 Laboratoire de cliirnie établi pres l a  Pré- 
fecture, les Commissaires de police et les agents placés sous leurs ordres 
sont chargés de l'exécution de la presentcOrdonnance, qui sera imprimée 
et affichée. 

Le Prtjfecit de police, 

Par le Préfet de police, 
Le Secrétaire général, 

E. LAURENT. 

Souncriptien prmr l'érection d'un monument a 
Langres en 17hotineur de Laureiit. - Tous les chimistes 
connaissent le nom de I,aurent, qui a eu le mérite de découvrir un asse7. 
grand nombre de corps de la chimie organique ; né en 1808 k Langres, 
il mourut h Paris en 1853, épuisé par le labeur considérable qu'il s'était 
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imposé pour assurer son existence matbrielle. Laurent, qui fut le collabo.. 
rateur de Gerhardt, n e  connut ni la for tune ,  rii les hon~ieiirs, rii i r i the la 
joie d e  voir triompher les doctrines nouvelles qu'ils avaicnt conçues e t  
pour lesquelles il avait lulté saris r e l k l i e  coritre les puissants d u  jour, 
Dumas et Liebig. 

Le Cercle républicain de la  Haute-Narne a forriié le projet de réparer 
l'injustice dont Laurent a été  victime de  son vivant en lui élevant une sla- 
tue dans sa ville natale ; une souscript ion est ouverte i~ cet effet, et nous 
accueillerons avec reconnaissance les sommes  que voudrorit hien nous 
adresser ceux de nos lecteurs qui s e r a i e n t  désireux d'y participer, ri moins 
qu'ils n e  préfkrerit les envoyer directement 2 RI. Cauhlot, trésorier du 
Cornite d e  souscription, 45,  rue de Belleville, à Paris. 

Linte des hrevetn d'invention relatifs H I n  chinilie 
demandés en Fraiice d u  li auût au I I  septem- 
bre I S s S  (1). 

292 ,166 .  - 30 août 18!)!l. - Colson. - Perfeclionnements dans la pro- 
duction industrielle d e  l'acide oxalicpe. 

298.239. - 2 septerrihre 1899. - Mactear. - Procédé de fabrication 
industrielle des c y a n u r e s  alcalins ou autres composes 
cyanogénEs. 

292.468.- 11 septembre 1899. - Société Badische Anilin Soda 
Fabrik. - Production d'acide O-amidobenzoïque (acide 
antliranilique). 

II) Curriiiiurii~:alir>ri de  X31. Muillier t:t Robelet. Office international pour 
l'obtention des iirevet.~ d'inveritiori en France  et à l'élrariger, 42, Lioult~ard 
Bonne-Nouvelle, Paris. 

DEMANDES E T  O F F R E S  D'EMPLOIS 

Nous informons nos lccteurs qu'en qua l i té  de secrétaire général du Syn- 
dicat des chimistes, nous nous chargeons,  lorsque les deniandes e t  les 
offres le pcrmeltent, de procurer des chimistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui  son t  ri la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser 11. Çrinon, 45, r u e  Turenne,  Paris. 

ON DEMANDE A ACQUÉRIR un hm iaboratoire de chimie indus- 
trielle. comuierciale, etc. - Ecrire 

au bureau du jouvnal. 

A VENDRE 2 halances de  préciGon, dont  1 avec une boite de poids. 
1 balance à densité de Mohr-Westphal. . . . 

1 appareil Sclilasing pour dosage d'azote nitrique. 
1 appareil Nabel pour arialyse ui6canique des terres. 
1 agitateur rrikcitnique pour six dosages d'acide phosphorique. 
1 spectroscope de poche. 
S'adresser su Dr IIUBEHT, à Bkziers. 

Le Girant : C. CRINON. .,- 
Lavai. - imp. parisienne L. BAHNEOUD L CI*. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Nouvelle hubiiie d'iiiductioa à haute tension pour 
rncliograptiie et radioscopie, 

par M.  le Dr DEHOIDE. 

L'application des rayons de Roentgen B la caractérisation de 
certains corps et a la recherche de certaines falsifications néces- 
site l'emploi d'une bobine Rhuinkorff; cette bobine étant assez 
coûteuse, nous pensons étre utile aux cliimistes en leur signalant 
une nouvelle inaciiine d'induction a liaule tension qu'a irnagiriée 
M.Ropiquet, pharmacien à Corbie (Somme), et qui présente les 
avantagessuivants : outre que son prix réduit de plus de moitié 
1a.dépensc totale, elle offre, sur le modèle classique, une grande 
supériorit8. Sa construction est simple, son rendement est plus 

que doilbli,  ct elle porte en 
elle des perfectionnements 
d'une importance très ap- 
préciable. 

Elle donne des étincelles 
trks nourries, longues de 
O ni. 30 et peut recevoir son 
courarit Alectrique soit d'ac- 
cumulateurs, soit d'une pilr 
au bichromate de potasse. 
M. Iiopiquet y a arincx6 

un interrupteur d'un modèle 
spécial, tout petit, d'un ré- 
glage extrkmement précis et 
fonctionnant par l'intermé- 
diaire d'un minuscule rno- 
teur ktectrique, actionné 
lui-même, soit par un cou- 
rant de cicrivation, soit par 
un seul i i l h e n t  de la pile. 
E~ifili. on obtient dans le 
tube une belle luminis- 
çence, t r t s  régulibre, pres- 

que sans vibrations, el l'examen à l'écran est tri% facile. 
Machine d'induction et interrupteur sont assemblés sous la 

formed'un joli meuble carré, ayant environ 2 mètre de hauteur, 
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et O m.  30 de côté, qui trduvera sa place dans une salle quelcon- 
que, où l'on pourra faire l'obscurité au moyen de  rideaux, s'il 
s'agit d'un examen à l'écran. 

Dans la figure 1, qui représente cette machine d'induction, la 
source électrique et le tube ne sont pas indiqués; il va sans dire 
qu'ils font partie du matCriel livre par M .  Ropiquet, ainsi que les 
fils conducteurs et l'écran fluorescent. 

Voyons maintenant en quoi consiste la modification apportée 
par M .  Ropiquet a la bobine de Rhumkorff. 

Toute bobine d'induction se compose d'un inducteur et d'un 
induit. Rhumkorff et Pogendnrff avaient dé j i  constaté que, toutes 
choses étant égales, l'inducteur donne naissance dans l'induit i 
un courant d'autant plus intense que le fil induit est lui-même 
plus rapproché du centre et de l'axe de l'inducteur. 

Mais l'action d e  l'inducteur peut être décomposée en trois ac- 
tions distinctes : 

i0 Action de ce courant primaire sur le faisceau en le transfor- 
mant en électro-aimant ; 

2O Aetiori du courant primaire sur le fil induit ou secon- 
daire ; 

3Qetion de l'blectro-aimant sur l'induit. 
Il y a grand intérét à savoir quelle est la valeur relative de ces 

trois actions. En répétant les expériences bien connues d'Amp8re 
et de Faraday,à ce triple point de vue, on est bientôt édifié et on 
constate que l'action inductrice du courant primaire sur l'induit 
est insigriifiarite, rikgligeable même, en comparaison de celle 
qu'exerce l'électro-aimant sur l'induit. 

Or, dansla bobine classique, le fil primaire est trés gros ; l'épais- 
seur des tours de spire, jointe à celle des isolantsqu'on est obligé 
d'intcrposer, aussi bien entre le faisceau et les spires du f i l  
primaire qu'entre ce fil primaire et le fil secondaire, cette 
éipaisseur fait qu'on éloigne forcément et énormément l'indüit de 
l'électro-aimant qui, lui seul, nous le répétons, a une action vrai- 
ment utile. 

M. riopiquet, au lieu d'entourer le faisceau de fer doux, dans 
toute sa longueur, avec le gros fil, ne le fait qu'aux deux extrérni- 
tés de ce faisceau, et il place l'induit dans l'espace laissé libre. 

La figure 2,  qui représente une coupe verticale de la machine 
d'induction, fait comprendre l'ingénieux dispositif qu'a adopté 
M. Kopiquet et qui comprend : 

1" FF,un faisceau de fils de fer au bois, parfaitenient recuits et 
vernis pour éviter les courants, de Foucault et l'hystérésis ; 2 0  un 
fil primaire de gros diamètre, formant deux bobines A A ,  CC, re- 
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- 83 - 
liées en tension et  pIacées a chaque extrémité du faisceau ; 
enfin, une bobine placée sur le faisceau entre les deux bobines 
primaires. Cette bobine est très rapprochée du faisceau, de telle 

façon qu'il n'existe entre 
elle et lui que l'espace stric- 
tement nécessairepour loger 
l'isolant, qui doit empêcher 
toute effluve ou déperdition 

I Airisi, d'une part, enrou- 
; lement de l'inducteur aux 
I deux extrémités seulement 

M.  Ropiquet, guidé par  
1 une idée théorique, avait, 

1 tout d'abord, donné à cette 
: bobine induite une forme 
I cylindro - conique, inscrite 
\ dans une sphère décrite du 
1 point 0, centre magnétique, 
1 de façon que tous les points 
/ extrêmes fussent a peu prés 
' Squidistants de ce centre. 

Ue plus, au lieu d'employer 
Fig.,.2. -Coupe  d e  la bobine. Un fil unique, dans 

la bobine de Rliumkorff, il embobinait du même coup deux 
ou trois fils, qu'il enroulait de front, toujours dans le mème 
ordre et  dans le m h e  sens, de sorte qu'une fois sa bobine 
terminée, il avait en réalité deux ou trois bobines fondues 
ensemble. Comme ces fils étaient de même diamétre, paralléles 
et de même longueur, le potentiel de chacun d'eux, en un 
même point de leur parcours, était absolument le même ; il ne 
jaillissait donc pas d'étincelle de l'un à l'autre. Du reste, un 
espacesuffisant, rempli d'isolant, les &parait et empêchait toute 
perte. 

En réunissant les fils au cornmericement et à la fin, il obtenait, 
en somme, un système de 2, 3 ou 4 bribines réuriies en quan- 
tité ; c'est ce qui expliquait l'intensité de l'étincelle ; la longueur 
de celle-ci restanl la même, son intensité était d'autant plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



grande que le nombre de fils employés était lui-même plus 
grand. 

En résunié, sachant que l'induit se compose de 2, 3 ou 4 fils, 
on peut dire que la machine d'induction de M.  Ropiquet repré- 
sente, en réalité, un accouplement de 4 ,  3 ou 4 bobines réunies 
en quantité. 

Continuant ses recherches, M .  Ropiquet est parvenu à modifier 
fort avantageusement cet induit, et une nouvelle disposition, qu'il 
appelle à échelons, lui a permis d'obtenir, avec la même lon- 
gueur d e  fil, un bien plus grmd nombre de spires. Grâce à cette 
nouvelle disposition, il a pu remplacer les 3 ou 4 fils dont nom 
venons de parler par un fil unique, mais d'un pliis fort diamètre, 
dont la section représente la somme des sections des 3 ou 4 fils 
précédement employés. 

L'ensemble de cette nouvelle hobine induite se trouve plus ré- 
duit conirrie volume et plus rapproche de l'inducteur. 

On conçoit facilement que cet induit, comparativement au pre- 
mier décrit, ayant même longueur, rhsistance égale, mais plus 
rapproché du centre magnétique, possédant un pIus grand nom- 
bre de spires, produise des efrets plus puissants. 

Nous avons pu nous rendre conlple que les résultats prati- 
ques confirment pleinement les idEes théoriques qui ont guidé 
M. Ropiquet dans la constriiction de sa noiivelle machine d'in- 
duction à haute tension : l'étincelle, en effet, n'est pas fluette, 
comme avec la plupart des appareils; elle est, au contraire, 
très nourrie, intense, et parait, la plupart du temps, double ou 
triple. 

Dosage de l ' a c i d e  iodique dans le nitrate de aoucle ,  

Le nitrate de soude brut renferme souvent de l'iodate de soude ; 
certain: échantillons en contiennent de 1 à 2 p. 100, et il est inté- 
ressant de pouvoir doser exactement cette impureté du nitrate. 

La métlinde de Beckiirts, indiquée par Lunge, est plutôt quali- 
tative, et celle de Ramrnelsberg ne peut servir qu'au dosage des 
iodates en présence d'acides sans action sur l'iodure de potassiuni. 
C'est en modifiant légèrement cette dernière que je suis arrivé A 
effectuer le dosage dans les nitrates. 

Si,à une solution d'iodale additionnée d'iodure de potassium,on 
ajoute une petite quantité d'acide sulfurique, l'acide iodique réa- 
git sur l'iodure de potassium avec mise en liberté d'iode ; I'agita- 
tion avec un dissolvant (sulfure de carbone ou benzine) fait passer 
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l'iode dans celui-ci, qui se colore en violet. En présence de nitrate 
même dilué, l'acide sulfurique met en liberté de l'acide nitrique 
qui décompose l'iodure de potassium ; le perchlorate de  potasse 
qui existe dans les nitrates bruts agit de la même façon. Au con- 
traire, si, à une solution diluée du nitrate, on ajoute une très petite 
quantité d'acide acktique, l'acide iodique réagit seul sur l'io- 
dure. 

Pour le dosage, je procéde de la façon suivante : 
Sur un porte-tubes dont le fond est recouvert de papier blanc, 

je place 6 tubes a essais semblables, de 28 millimètres de dia- 
mètre et de 18 centimétres de hauteur; un trait indique sur clia- 
cun d'eux le niveau correspondant à JO cc.. 

Je mets dans ces tubes les liquides suivants : 
Im  tube. - i O  cc. d e  solution d'iodate de potasse à i p. 1000. 
&e  - 30 cc. de solution CI 33 p. i O O O  du  nitrate à essayer. 
3 e  - 30 CC. - 
4e - 40 CC. - 

5e - 45 CC. -- 

6' - O0 CC. 
Je compléte d'abord, dans tous les tubes, le volume à 50 cc., en 

ajoutant de l'eau distillée jusqu'au trait dejauge, puis 2 cc. de 
solution d'iodure de potassium k 10 p .  100,  et enfin, aussi rapi- 
dement que possible, 5 gouttes d'acide acétique cristallisable. 

La couleur caraine1,produite par l'iode mis en liberté,apparaît 
aussitbt ; on agite pour rendre le mélange homogène. Au bout de 
dix minutes, on chcrche a quel tube correspond le tube type con- 
tenant la solution titrée d'iodate. Si les cinq tubes sont tous plus 
colorés que le type, on recommence l'essai avec 20 cc. de liqueur 
d'iodate, ou plus si c'est nécessaire. Si les cinq tubes sont moins 
colorés, on prend, au contraire, moins de i O  cc. de liqueur d'io- 
date. 

11 est indispensable d'effectuer le remplissage de tous les tubes 
à chacun de ces essais, parce que la coloration varie avec Ic 
temps et que la comparaison ne peut être faite que dans les inêmes 
conditions de durée. C'est ainsi qu'il est impossible, quand les 
tubes sont moins colorés que le type, d'effectuer le dosage par 
addition k l'un d'eux de liqueur type jusqu'à identité de colora- 
tion. 

Dans les conditions d'expérience indiquées, le dosage se fait 
avec la même rapidité et la même exactitude qu'un dosage d'am- 
moniaque au moyen de réactif du Nessler. 
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Nouvslle méthode de dosage pondérril des sueres 
réducteurs basée sur l'emploi de la oentrifu- 
gatioii. 

Par M .  le Dr PH. CI~APEI.I.E. 

(Suite) ( i )  

APPLICATIONS 

Pour l'analyse des liquides sucrés plus ou moins complexes, il 
faut déféquer ces derniers suffisamment pour obtenir nettement 
un oxyde rouge franc ; on y arrive, en général. aisément 
Lait.- 2 0  cc. de lait, mesurés dans un matras jaugé de 100cc., 

sont additionnés de i O  cc. de sous-acétate de plomb dilué au 115, 
puis, sans filtrer, de 10 cc. de sulfate de soiide au 1/10, et d'une 
quantitt! suffisante d'eau pour faire 100 cc . 

Par filtration, on a immédiatement un sérum limpide, m ê m e  
avec le lait de f emme .  

Ce sérum retient, a la faveur de son alcalinité, une petite 
quantité de plomb, qui ne réagit pas sur la liqueur de Fehling. 

Pour le dosage optiquedulait de femme, qui donne diffiçi leinent 
un sérum limpide (Esbacli, Denigès, Thibaiilt), on réussit par- 
faitement avec les proportions indiquées ci-dessus, mais, pour 
avoir une dilution moins forte, il vaut mieux employer les doses 
suivantes: lait 50 cc., solution plombique 25 cc. ,  solution de 
sulfate de soude 25 cc. ; on mélange le tout et on filtre. 

Suc gastrzque. - Eous avons fait un assez grand nombre de 
déterminations sur le suc stomacal. extrait par tubage, après in- 
gestion d'une solution sucrke. II suffit d'additionner ce suc gas- 
trique de 1 à 2 p.  100 de sous-acétate de plomb liquide, puis (le 
1 à 2 p. 100 de solution de sulfate de soude au 1/4 et de filtrer 
pour obtenir tout de suite un liquide linipide perrriettant d'effec- 
tuer le dosage. 

Sang. - Le sang, coagulé par le procédé de C. Bernard, par 
6bullitiori en prEscnce du sulfate de soude et de l'acide acotique, 
donne par expression un liquide a peu prbs incolore, qui réduit 
normalement la liqueur de Fehling en donnant un bel oxyde 
rouge. 

Eéanmoins, le dosage des sucres-réducteurs du sang est.assez 
délicat, parce que ces éléments y sont peu abondants et parce 
qu'il est difficile d'épuiser coriver:ablement le coagulurri sans 
employer une assez grande quantité de liquide. 

Au contraire, par l'emploi de  la centrifugeuse, cette dernihre 

(1) Voir Annales de chimie anci ly l iqîce ,  1900, p. il 
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opdrati~n devient facile (1). Nous employons pour cela un sys- 
tème de deux tubes concentriques, fonctionnant comme essoreuse. 
Le tube externe est le tube ordinaire de la ceiitrifugeuse ; le tube 
interne, qui repose sur le premier par son bord évasé et par l'in- 
termédiaire d'une bague de caoutchouc, est percé d'un petit 
orifice .à sa partie inférieure. Il reçoit un tampon de  coton liydro- 
phile qui se continue sous forme de mèche traversant tout le 
tube. 

C'est sur ce tampon de coton que l'on verse le coagulum à 
essorer, puis les eaux de lavage successives du vase contenant le 
sang ; la petite mkche active beaucoup l'essorage, et l'opération 
ne demande que quelques instants. 11 suffit de 6 ou 7 cc. de sang 
pour obtenir un résultat exact il50 près; 

On peut trks simplement se procurer le sang au moyen d'une 
ventouse scarifiée et l'on reçoit dans le verre de  5 à 10 gr. de sang, 
dont la quantité est déterminée par deus pesées du verre; nous 
ajoutons, au préalable, 4 ou 5 gr. de sulfate de soude dans cette 
ventouse, pour empêcher la coagulation spontanée du sang. 

Vin. - Une des applications les plus intéressantes est celle 
qui a trait aux vins. Voici comment nous avons opéré avec quel- 
ques khantillons de vin rouge. Bn les additionnant artiticielle- 
ment d'une quantité connue de glucose, nous avons toujours 
obtenu l'augmentation théorique à moins de i p. 100 près. 

75 cc. de vin sont mesiirés dans un matras de 400 cc., puis 
saturés avec une solution de soude, jusqu'à ce qu'un prhlève- 
nient d'une goutte colore la pli8nolphtaléine. Le tout est addi- 
tionné de 7 à 8 cc. de solution d'acétate neutre de plomb à 25 
p. 100, puis sans filtrer, de 7 & 8 cc. rie solution de sulfate do 
soude a 25 p. 100, et on complète 100  cc.. Par filtration, on 
obtient un liquide limpide et a peu près incolore. 

20 cc.  de ce liquide, soit 15 cc. de vin, sont placés dans un des 
tubes de la centrifugeuse et chauffés au bain de chlorure de cal- 
cium, jusqu'a réductionà 12 ou 13 cc., pour chasser tout l'alcool. 
Cette évaporation, qui ne demande aucune surveillance, ne dure 
que quelques minutes. Après léger refroidissement, on ajoute 
les 25 cc. de liqueur de Fehling, et on termine l'opération suivant 
la technique habituelle. 

Urine. - Pour les urines dont la leneur en sucre n'est pas trop 
faible, il n'y a aucune difficult6 ; il suffit de  les déféquer à la 
façon habituelle par I'acétateneutre ou le sous-acétate de plomb, 
puis de les traiter par le sulfate de soude. Le liquide filtré se 
comporte sensiblement comme une solution de sucre. 

(1) Suçikté de biologie, fcvrier 1900. 
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Si la quantith de sucre est t.rès faible, i A 2 gr. par litre par 
exemple, les résultats sont quelquefois moins satisfaisants, prin- 
cipalement lorsque l'urine, peu abondante, est riche en matkriaux 
extractifs. 

Les sels mercuriques (Tanret, Patein et Dufau, A. Gautier), 
prkcipitent mieux les matières étrangbres ; mais il est difficile 
d'6liminer les dernibres traces du mercure, qui, en se précipitant 
avec l'oxyde cuivreux, faussent un peu les résultats. 

( A  suivre.) 

Nouvelles réiiction~ micro-càiniiquea du cuivre, 

Par M. M.-E. Poz~i-Esço.r 

On sait que, si l'on ajoute de l'iodure de potassium ou tout 
autre iodure alcalin soluble à un sel cuivrique, il se produit un 
précipité qui est un mélange d'iode et d'iodure cuivreux Cu212. 

On a fondé sur cette propriéth une réaction microchiinique, 
qui, malgré sa sensibilité relative, est fort peu caract6ristique, car 
on n'a jamais rkussi à transformer l'iode cuivreux cn cristaux 
définis. 

A u  lieu de chercher a obtenir l'iodure cuiweus cristallisé, nous 
nous sommes adressé à l'iodure cuirrique Cul2. 

En ce qui concerne ce composé, considéré isolément, nous 
réservons nos conclusions, mais nous avons obtenu des combinai- 
sons ammoniacales très caractéristiques et trhs remarquables : 
i0 L'iodure Cul2, 4AzH3,H20, qui se présente sous forme de petits 
tétraèdres bleus et que nous avons obtenu en traitant une solu- 
tion ammoniacale cuivrique par l'iodure de potassium ; Bo un 
composé dissociable, dont i l  ne nous a pas été possible de déter- 
miner la composition exacte, mais qui nous parait être la com- 
hinaison Cul~,4AzII3(?). Cette dernikre cornhinaison donne une 
des plus belles réactions microchimiques que nous connaissions. 
Elle s'ol~tient en opérant comme suit: la solution cuivrique est 
additionnée d'une quantité d'ammoniaque un peu supdrieure a 
celle qui serait suffisante pour amener A chaud la dissolution du 
cuivre ; on porte vers 40 degrés et l'on additionne d'iodure de 
sodium ou d'ammonium; dans ces conditions, la liqueur devient 
immédiatement jaune-vert et dépose de belles tables rhom- 
boïdales d'un brun-noir trbs fonc8, entremêlées de  cristaux pris- 
  na tiques de même couleur et parfois de tables orthorhombiques 
de couleur orangé. 

La préparation, .vue au  microscope, ressemble, à s'y mépren- 
dre, à de I'iodoplatisate de potassium, mais la distinction est 
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facile. De plus, la forme cristalline se modifie rapidement, ainsi 
que la couleur. Dans l'espace de 10 à 4.0 minutes, suivant les con- 
ditions de l'expérience, on ne trouve plus que des prismes plats, 
gros et courts, et des tables accorthiqueç, l e  tout ayant perdu la 
belle couleur primitive et pris une teinte jaune vert clair: à reflet 
de cuivre métallique. 

ne 17mnnlyse de I'eau au point de vue de I ' e p u r a l i o i i  
c h i m i q u e ,  

Par M. V K H R I ~ ~ S E .  

L'épuration cliimique de I'eau se fait généralenient au moyen 
de la chaux et du carbonate de soude. La chaux précipite les sels 
calcaires qui existent dans I'eau 2 l'état de bicarbonates, et le car- 
bonate de soude précipite les autres sels calcaires (sulfates, di lo- 
rures, etc.). 

Les réactifs employés pour l'épuration sont donc la chaux, qu'on 
emploie sous forme d'eau de chaux satiirCe (marquant 2000 hy- 
drotimétriques), et le carbonate de soude, sous forme (le sel 
Solvay. 

Pour déterminer les quantités de ces réactifs a employer pour 
épurer une eau, on fait, au préalable, une analyse soinmaire de 
celle-ci. 

C'est pour simplifier cette analyse sommaire que nous avons eu 
la pensée d'appliquer les propriSt6s de l'orangé Poirier étudiées 
d'une manière si complète par M. Lescœur. 

Si, dans une eau brute, nous déterminons, d'une part, le titre 
hydrotimdriyue Boutron et Boudet, d'autre part, le titre (en de- 
grés correspondantsj avec l'hélianthine comme indicateur, nous 
avons, du même coup, la proportion des sels calcaires à acides 
faibles, susceptibles d'être précipités par la cliaux, et celle des 
autres combinaisons nécessitant l'emploi du carbonale de soude. 

Soit une eau titrant 3 k 0  hydrotimktriques, et  15" 190rang6 ; 
nous pouvons dire que cette eau conlient 3 4 0  de sels calcaires, 
dont 15 seront précipités par la chaux et i 9  par le carlionate de 
soude. En rk l i t é ,  la dose de  cliaux a employer sera beaucoup 
plus forle que celle qui serait strictemeril nécessaire pour préci- 
piter les ioO, car il faut aussi saturer l'acide carbonique libre. 

Ln faisant donc un premier essai à l'eau de cliaux cornnie pré- 
cedenment, et en prenant les précautions indiquées, c'est-à-dire 
préparation de I'eau de chaux avec I'eau a épurer, température 
de 100 degrés, correction d'après le volume, nous déterminerons 
exactement la  dose de chaux a employer, même dans le cas où 
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nous aurons affaire & une eau alcaline contenant du  bicarbonate 
d e  soude. 

En effet. supposons une  eau qui  titre, par  exeniple, 2 4 0  Iiydro- 
timétriques, et qui contient du  bicarbonate de  soude. La présence 
d e  ce sel sera imnlkdiatement accusée par  un titre à l'orangé supé- 
r i eur  au  titre hydrotirncitrique, puisqu'une telle eau ne  pouvant 
contenir de  sulfates de  cliaux ou de  magnésie, l e  ti tre liydrotimé- 
t r ique est composé exclusiveinent d e  carbonates de  chaux et de 
magnésie. Donc, pas de  sulfates incrustànts. 

Soit 300 à I'orangk. Cette eau contient donc 2L0 de carbonates 
d e  cliaux et magriésie, et 60 de carbonate de  soude, le tout à l'état 
d e  bicarbonates. 

Sous  faisons u n  essai en ajoutant a 100 cc. 20 p .  400 d'eau de 
cliaux saturcie ; soit 30 le  titre liydroliinétrique trouvé et  go le 
ti tre h l'orangé. 

Ces renseignements ne nous suffisent pas pour  déterminer 
l'excès d e  cliaux, car ,  outre  les 3O figurant au titre liydrotimitri- 
que, 1'esci:s de cliaux coinprend encore la chaux qui a servi à 
caustifier une partie d u  carbonate de  soude. 

Mais faisons parallèlenient un  titrage alcalimétrique avec la 
plitaléine du  phénol. Ce titre comprend la totalité d e  la soude 
caustifiée! e t  l a  moitié du  carbonate de soude non caustifié ; soit 
70 ce titre. (Remarquons e n  passant qu'a preiniérc vue, il senible 
impossible qu'il y ait en inSrne temps, dans l'eau? d e  l a  chaux et 
d u  cirbonate  de  soude, mais rappelons-nous qu'il  s'agit ici de 
solutions extrêmement dilu8es, e t  que le carhonate de cliaiix est 
soluble daris la proporliori de 3 i 40) .  

La différence entre le titre a la phtaléine et le  titre à I'orangB 
représente donc la moitié d u  carbonate restant, soit 20. La tota- 
lité du  carbonate est donc d e  bO.  La soude caustifiSe représente 
donc 7 - 4 - 3O, et la cliaux libre 3O. 

L'excks total de  chaux employé est donc de  3 + 3 = 6 O .  La dose 
d e  cliaux étant ainsi déterniinée, nous précipiterons donc les eaux 
contenant des sulfates incrustants par  le  carhonate de  soude en 
quantith correspondante i la différence des titres Iiydrolimétriques 
et à l 'orangé. Soit une eau titrant 3 8 O  liydroliriiélriques et 250 au 
méthylorange. Un essai à l'eau de  chaux a indiqué, par exemple, 
que la dose à employer est de  17 p. 100 d'eau d e  cliaux à 2 0 0 ° .  Le 
volunle total de  l'eau sera d e  1 2 7 ,  e t  la dose de  carbonate de 
soude à ajouter sera d e  1.17 X (38 -25) = l S O ;  soit i5cc. de la 
solution a 10 gr. 6 par l i t re .  

Contrôle de l'épuration de l'eau. - Eri pratique, dans les appa- 
reils kpurateurs contirius, comme dans les installations d'épura- 
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Lion intermittente par bacs, il est indispensable de  pouvoir con- 
trôler a tout niornent le degré d'épuration de l'eau, c'est-à-dire de  
pouvoir constater si les doses de réactif employé sont conve- 
nables. 

Dans les installalions intermittenles, la quantité de cliaux et de 
sel de soude est ajoutée en une fois pour un volume déterminé 
d'eau a épurer ; il suffit d'un essai de contriile par bac; dans les 
appareilscontinus, au contraire, l'eau de cliaux, préparke de diffk- 
rentes manières, suivant les systbmes d'appareils, ainsi que la 
solution de sel de solide, se débitent proportionnellement a la 
quantité d'eau brute. Les débits respectifs d'eau brute, d'eau de  
chaux et de soude sont réglés par des vannes, robinets, ajuta- 
ges, e tc . .  Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier fréquemment 
l'état de l'eau épurée, afin de savoir si les débits sont convenable- 
ment pruportionnels et n'ont pas varié sous l'influence de causes 
quelconques, obstruction des vannes, robinets, etc. . 

Ce contride devient très facile, étant donnés les renseignements 
que peut fournir l'emploi de l'hélianthine. 

Nous avons dressé, A cet effet, un pctit tableau dans lequel se 
trouvent indiqu6s tous les cas qui peuvent se prksenter. 

Nous appelons TH le titre hydrotimktrique. 
Nous appelons Tri le titre alcalimétrique à la phénol-phtaléine. 
Nous appelons TAC le titre alcalimktriqiie complet a l'orangé. 
Le maximum d'épurstim est atteint lorsque TH est égal a TAC, 

et qu'en m h e  tenips TAlest égal à la nioitié de TAC. 
En effet, à ce nionierit, TAC représente une certajne quantité 

de carbonates calcaires qui n'ont pu être précilpités à cause de 
leur solubilité à la température à laquelle on a fait l'épuration. 

TAC 
Si TA < T, il y a manque de chaux. 

Si Th > y, il y a excbs d'eau de eliaur. 

Si TH > TAC, il y a manque de carbonate clc soude. 
Si TH < TAC, il y a excès m J 

Remarquons que les deux cas ci-dessus peuvent se produire 
sirnultankment ; on peut avoir, par exemple, dans un même 
écliantillon d'eau, manquc de chaux et excès de soude, lorsque TA 
est inférieur à la nioitié de TAC, et qu'en même temps TH est 
inférieur à TAC. 
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C ' R C ~ ~ R  N U ~ ~ U F O U X  dnnw les vins. 
Par hl. X . ROCQUES. 

L'acide sulfureux est, comme on le sait, d'un emploi fréquent 
pour le traitement des vins blancs. 

Cet acide se retrouve dans le vin, soit sous forme d'acide sulfu- 
rique, soit sous forme d'acide siilfureiix libre ou combiné. Nous 
appelons acide sulfureux libre celui qui, ne s'étaril pas combiné 
aux substances contenues dansle vin, peut se décéler directement 
dans ce liquide au moyen de la liquelir d'iode, et acide sulfureux 
combiné, celui qui  s'est combiné a l'altléliydc ou au sucre (1). 

Le dosage de l'acide sulfureux libre ou combiné présentant 
une grande utilité, nous avons pensé qu'il y aurait intérêt amettre 
entre les mains des viticiilteiirs et des nkgociants un prockdk 
simple et pratique, leur permettant d'effectuer cette recherche 
avec autant de facililé qu'ils le font, par exemple, pour le dosage 

de l'alcool, de  l'extrait sec 
ou du plâtre. 

Nous croyons y avoir 
réussi. L'instrumerit que 
nous avons imaginé dans ce 
but (Z), et auquel nous avons 
dorini! le nom de sulfidosi- 
mètre, permet de s'assurer 
trés rapidement si un vin 
blanc renferme une dose 
d'acide sulfureux total su- 
périeure ou inférieure â la 
limite de BU centigr. par 
litre. 

La mise en pratique du 
procédé exige l'emploi du 
tube spécial et de la petite 
éprouvette figurés ci-contre 
et de quatre liqueurs : soiu- 
tiori alcaline, solution acide, 
liqueur indicatrice et solu- 
tion iodée. Voici comment 
on opère : 

On verse, dans le tube, du vin blanc à essayer jusqu'au trait V, 
puis la liqueur alcaline jusqu'au trait P. 03 bouche alors le tube; 

( l )  Voir A n n a l e s  d e  chimie analytzqzte, i B Y 7 ,  p. 481. 
(2) Cet iristrurrient est çuristruit par M. Dujardin, successeur de Sdleron, 

24, rue Pavée, à Paris. 
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on le renverse, et on agite pour mélanger. Après quoi, on remet le 
tube dans sa position normale, et on l'abandonne pendant un  
quart d'heure. Cette prernibre partie de l'opération a pour but de 
détruire la cornhinaison que l'acide sulfureux a contractée avec 
les aldéhydes. 

Au bout d'un quart d'heure, on ajoute de  la liqueur indicatrice 
jusqu'au trait A .  Puis, on mesure, dans l'éprouvette, de la liqueur 
acide jusqu'au, trait 10 ,  et on verse cette liqueur clans le tube. 
Enfin, on r~n ip l i t  I'éproiivettt: jiisqu'au trait 20, au moyen de la 
solution iodée, et on verse cette solution dans le tube. On bouche 
alors a nouveau celui-ci, on le renverse et on agite pour bien 
inélanger les divers liquides. Si la liqueur se décolore et prend 
la teinte (lu vin blanc, c'est que le vin renferme une dose d'acide 
sulfureux supérieure il ? O  centigr. par litre. Dans le cas con- 
traire, le liquide est colori: en bleu ou en vert. La réaction est 
d'une grande netteté et ne peut laisser place au inoindre doute. 

Si l'on a trouvé une dose d'acide sulfureux inférieure à 20 cen- 
tigr. par litre, il peut étre intéressant pour le viticulteur ou 
le négociant d e  pousser plus loin l'essai e t .de  voir quelle est la 
dose d'acide sulfureux contenue dans le vin. Il suffira, pour cela, 
de refaire des essais successifs en faisant varier la proportion de 
solution iodée, tout le restant de l'opération démeurant conforme 
a la description donnée ci-dessus. 

Au lieu de prendre % O  de solution iodée, on en prendra succes- 
sivement i 5 ,  10 et 5 ; on saura ainsi : 

S'il y a plus de 2 0  centigr. d'acide sulfureux par litre 
- entre i J  et 20 - - - 

. - 10 et i5 - - 
- - 5 et 40 - - 

I 

- moins de 5 - - - 
II suffira d'avoir pratiqué quelquefois ces essais poiir se rendre 

compte qu'ils sont trés simples a effectuer et que le résultat est 
très net. 

Le procédé est donc réellement pratique,et il pourra,àce titre, 
rendre des services aux viticulteurs et aux négociants. 

Higlert~entation de ln dose d'acide su l fu~eus  dans l e s  vins. - Dans 
plusieurs pays étrangers, on a adopté une r6glementation de la 
proportion d'acide sulfureux que peuvent contenir les vins On a 
fait, en général, une distinction entre l'acide sulfureux libte 
et l'acide sulfureux combiné, a la suite des expériences de 
MM. Schmidt et Kipper, quiont montré la diffbrznce d'action phy- 
siologique qu'il y a entre l'acide sulfureux sous ces deux états. 
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L'acide sulfureux combiné a é1é reconnu inoffensif par ces savants, 
tandis que l'acide sulfureux libre déterminerait des troubles. 

Des études ont été entreprises en Suisse pour contrôler ces faits 
et ont amené la Société des chimistes-analystes à adopter, comme 
teneur maxima, 2 centigr. par litre d'acide sulfureux libre et 
20 centigr. d'acide sulfureux total. La même réglementation a 
BtA adoptée en Belb'q ue. 

En Autriche-Hongrie, la dose d'acide sulfureux est limit6e à 
8 milligr., ce qui est bien peu. 

En France. cette question n'a encore été l'objet d'aucune régle- 
mentation. Le Laboratoire municipal de Paris,ayant voulu attein- 
dre les vins soufrés avec cxcBs, s'est rejeté sur l'interdiction du 
plâtrage. On sait que la loi interdit la vente des vins contenant une 
dose de sulfate de potasse supérieure à 2 gr. par litre. Or, le sul- 
fitage dktermine dans le vin la formation de sulfate de potasse. 
Telle est la raison sur laquelle s'est basé le Laboratoire municipal 
pour assimiler ces deux opérations. Le Comitr! consultatif d'liy- 
giène de France va étre appel6 a examiner cette question, et voici 
les bases sur lesquelles parait devoir se faire la réglementation : 

Seraient considdrés comme devant être écartés de la consom - 
mation les vins qui se trouveraient dans l'un ou l'autre des cas 
suivants : i0 les vins 'contenant plus de 20 centigr. par litre d'acide 
sulfureux total ; 2Ves vins qui: après oxydation totale de l'acide 
sulfureux qui s'y trouve présent, renfermeraient une quantité de 
sulfate de potasse supérieure à 2 gr. par litre. 

On peut désirar que l'emploi de l'acide sulfureux soit régle- 
menté, afin d'éviter les abus qui peuvent se produire par suite de 
l'emploi des préparations sulfitées. mais il serait bien regrettable 
que cHte réglementation portàt atteinte aux intérbts si légitimes 
de  nos viticulteurs bordelais, en particulier de ceux de la région 
de  Sauternes, dont les vins liquoreux ont atteint une si grande 
et si légitime réputation. 

Pour ces vins, une dose d'acide sulfureux,sufisante pour empê- 
cher la fermenlatiori du sucre restant, est indispensable, et, par 
suite des soutirages nombreux qu'ils doivent subir et des soufra- 
ges répétés qui en sont la conséquence, il se produit forcement 
une 616vation de  la teneur en sulfate de potasse. 

C'est là un point dont nos législateurs devront tenir compte,afin 
de  ne pas appliquer aux vins blancs fins les rkgles qui pourraient 
être établies pour les vins blancs de consommation courante. 
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REVUE DES 
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PUBLICATIONS FRANFAISES 

Canipte rendu du Congrès teiiu iI Copenhagiie en 
1MSB par I'Associntioa~ i ~ l t e r l l a t i ~ l l ~ i ~  des cliiiuis- 
tes de l'industrie dos cuirs et lmitiir (S~~i te , )  ( 1 ) .  Dosage 
des matières tannantes. - S I .  le D r  Paessler expose les recherches 
qu'il a entreprises sur le dosage des matières tannantes, pour 
étudier l'j nfluence des acides fixes et volatils sur les procédés à la 
poudre de  peau, par filtration et par agitation. 

De ses nombreux essais, il résulte qu'on peut éliminerl'aciclitk 
volatile, représentée par l'acide acétique, en évaporant à siccité 
la solution d'acide tannique ; le dosage d u  tannin donne ensuite des 
résultats se rapprochant beaucoup de ceux obtenus avec une 
solution tannique exempte d'acide volatil. 

M.  Paessler a reconnu qu'il n'en est plus de mEme lorsqu'on 
o p h e  sur des solutions contenant à la fois des acides volatils et 
des acides fixes, par cxeniplc de l'acide acétique et de l'acide 
lactique. Dans ce cas, le rapport pour 100 entre les matières tan- 
nantes trouvée!: ct celles existant réellenient varie en raison de 
l'aciditb lactique. 

Ces écarts sont dûs, d'une part, a l'action dissolvanle des aci- 
des sur la peau et, d'autre part, à la fixation par La peau d'une 
notable quantité d'acide lactique. 

M.  Paessler rappelle les essais qu'il a faits pour séparcr 
l'acide acétique de l'acide lactique en présence de matières tan- 
nantes. En employant la méthode par évaporations rép6tées a 
l'air libre, on ne trouve plus, dans le résidu, que il,$ p. 100 de 
l'acide lactique ajouté. Si; au contraire, on opère la distillation 
dans un courant de vapeur d'eau, sur 100 cc. de solution, et en 
iecucillant 300 cc. de distillatum, tout l'acide acktique passe 
a la distillation, et on retrouve dans le r8sidu 98,7 p. 100 de 
l'acide laclique ajouté, et la prbserice du taririin rie modifie pas 
ces rdsultats. 

M. Boegt, de Copenhague, expose les recherches auxquelles il 
s'est livré dans le but de trouver une mé,ttiode pour l'analyse des 
jus tanniques contenant des acides. 

Pour ses essais, il s'est servi exclusivement d'une solution 
d'extrait d'écorces de chêne, dont il a déterminé une fois pour 
toutes la teneur par la méthode Palmer, et qu'il a additionn6e 
de quantitks déterminées d'acide acétique et d'acide lactique. 

Conformément aux indications de Meerketz, M. Boegt a cher- 
ché à neutraliser les acides libres en agitant la solution tannique 
avec un leger excès de carbonate de baryte; il a conslaté qu'il y '  

( 1 )  Voir Annales d e  Chimie analytique, 1000, p.  57. 
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avait précipitation de substances tannmtes et qu'on obtenait des 
résultats trop faibles. Les résultats ne furent pas plus satisfai- 
sants en faisant une neutralisation partielle par la lessive de 
soude et le carbonate de baryte, parce que les sels dissous exer- 
cent, au cours de l'évaporation de l'extrait, une action destruc- 
tive sur la matière tannante. 

Dans d'autres essais, faits conformément aux indications de 
RI. Paessler, en opérant par évaporations réitérhes à siccité, 
M. Boegt a reconnu que, bien que l'acide lactique disparaisse, 
en majeure partie, par le traitemenl, on obtient des résultats 
trop forts, ce qui tient à ce qu'une partie de I'acirle lactique est 
absorbée par la poudre de peau et compte alors comme niatihrc 
tannantc. En déterminant l'acide dans le résidu de l'évaporation du 
liquide épuisé par la poudre de peau (méthotle Palmer) et l'acide 
lactique restant en solution après précipitation du tannin par la 
&latine, on peut se rendre compte de la quantité d'acide lac- 
tique absorbke par la poudre de peau et introduire une correc- 
tion qui rend les résultats moins inexacts. Cependant, en pré- 
sence d'une grande quantité d'acide lactique, M .  Boegt a trouvé 
des écarts de 20 et quelquefois 40 p. 100 en plus sur la quantité 
des matières taririantes. M.  Boegt attribue ces différences A I'ac- 
tion de I'acirle lactique sur la matiQre tanriante; au cours de 
l'évaporation, il y aurait formation d'un corps insoluble dans 
l'eau, ce qui explique qu'on ne retrouve plus, par le titrage, la 
quantité d'acide lactique passé dans la solution tannique. 

Au cours de ses essais, RI. Boegt a ét6 amené à constater que 
la poudre de peau de Freiberg a 10 p. 103 de papier est loin 
d'avoir un pouvoir absorbant, pour le tannin, comparable à 
celui de la poudre de peau viennoise. 

M.  F. Jean dit qu'au point de vue du contrôle du travail dans 
la tannerie, la détermination simple et rapide de l'acidité brute 
du jus des cuves a une certaine importance, et il demande si 
l'Association a arrSté un procédé pour cet objet. 

31. Paessler ripond qu'on dose l'aciditi. dans le liquide rksul- 
tant du passage au filtre cloche garni de poudre de peau. 

M .  F. Jean trouve que ce procédé est un peu long et surtout 
peu exact, puisqu'il ne permet pas de tenir compte de l'acidité 
tannique et que, d'autre part, la poudre de peau fixe des quan- 
tités importantes d'acides divers, gallique, propionique, lactique, 
butyrique, acétique, etc., qui échappent alors au titrage. Il 
estime que la détermination de l'acidité brute des jus offre un 
assez grand intérét pour que 17Associatim s'occupe de la question. 
En ce qui le concerne, comme on ne peut songer à employer 
des indicateurs colorés, tels que tournesol, phtaléine, etc., en 
raisou des colorations que produisent les solutions alcalines 
dans les jus tanniques, il a recours à la methode a la touche, sur 
papier de  tournesol rouge sensible, et il exprime l'acidité brute 
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én SO\IP. Lorsqu'il y a lieu de  procéder a une déterinination plus' 
complète, dans des cas particuliers : jus de tannerie, extraits, il 
détermine l'aciditr': totale par touc!ies sur papier de tournesol sen-- 
sible; l'acidité organique, aprks séparation du tannin par la 
solution d'albumine salée et coagulation, et enfin l'acidité miné- 
rale, par le prockdé au carbonate de  magnésie. 

M. Procter dit que cette question pourra figurer a l'ordre du 
jour du prochain Congrbs. 

L'ordre du jour de la dance  étant Bpuisé, M. le président 
Procter prie M. Jean de faire la démonstration pratique de son 
procédé de dosage du tannin et de l'acide gallique. RI. F. Jean 
fait une dhonst ra t ion  expérimentale de son procédé. M. le 
président remercie M.  P. Jean et le prie de bien vouloir 
adresser au Secrétaire &(rai de I'dssociation une note sur  ce 
procédb,, spkcifiant bien tous les détails du r m d m  o p a n d i .  Cette 
note sera transmise, par Ics soins di1 Secrétaire général, aux chi- 
niistcs de l'Association! qui voudront bien Btudier le procédi: dans 
leur laboratoire et recevoir les échantillons rlestiriés à êt,re ana- 
lysés contradictoirement (1).  

M. Boegt offre de faire, devant la réunion, la tiénionstration 
du prockli  Palmer, tel qu'il l'emploie dans son laboratoire; 
cette proposition étant acceptée, hl. Boegt prockde à la dkmons- 
tration pratique d u  procédé Palmer. 

On emploie un tube de verre de 4 cent. de diainétre et  d'environ 
k 0  cent. de long, dont l'extrémité inférieure, un peu Btirée, 
porte uri tube de caoutchouc fernié par une pince de ivlolir. On 
introduit, dans la partie étirée du tube, un tampon d'ouate 
hydropl~ile, qu'on tasse assez fortelîlent avec une baguette de 
verre. 

Le tube étant ainsi préparS, on pèse 3 gr. de poudre de peau, 
viennoise, qu'on délaie clans l'eau distillée et qu'on passe dans le 
tube ; on attend que la peau se soit sbparbe de 1-'excès d'eau ; on 
ouvre la pince de Nolir et l'on secoue énergiquement le tube, 
afin de cliasser l'eau ayant servi au lavage (le la peau. Cela fait,. 
on ferme la pince de nlohr, et l'on introduit dans le tube 50 cc. 
de la solution k analyser ; on bouche l'orifice supérieur du tube 
avec un boucliori ; on remet la peau en suspe~isiori en retour~iarit 
le tube trois fois, et, lorsque la peau s'est déposée en majeure 
partic, on ouvre la pince de Mohr ; on secoue le tube pour éva- 
cuer la solution tannique ayan t  scrvi au lavage dela peau et qu'on 
jette. On ajoute alors dans le tube 6 5  cc. de  la solution tannique 
à analyser; on bouche le tube et l'on agite le tout par retourne- 
ments successifs pendant environ 3 minutes ; on fixe ensuite le 
tube verticakment dans le support, et on l'abandonne au repos, 

(1) Nous publierons prorhainenierit cc proc6dd dans les ~ n n a l e s  de chi- 
mie analytique cornnie travail onginal. 
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jusqu'à ce que le liquide surnageant la peau soit l impide ; on aiivre 
alors la pince d e  Molir, de façon q u e  le liquide s'écoule lente- 
ment goutts h goutte; le  liquide filtré est recueilli dans un v m e ,  
puis  introduit a nouveau dans le  tube filtrant, où i l  est agité 
avec la poudre de  peau, dans les mêmes conditions que celles 
indiquées plus haut  ; puis or1 laisse s 'écouler goutte k goutte le 
liquide épuisé par  la pourlre d e  peau. 50 cc.  du  liquide filtt-8 
sont évaporés au bain-marie ,  dans une capsule tarée ; le &sidu, 
sécli6 A 100 depr6s e t  pesé, constitue le  nori-tannin. 

D'autre part,  on  évapore, dans les mêmes conditions, 50 cc. de 
l a  solution tannique primitive, bien clarifiée par  filtration; le 
résidu est constituk par l'ensemble des matiéres fixes, tannarites 
et  non-tannins, e n  solution. 

En retranchant de cet entrait total Ileltrait  fourni par  l'évapo- 
ration (le la solution épuisée par  la poudre de  peau,  o n  a ,  par 
différence, 13 quantité de matières tannantes, qu'on rapporte  par 
le c3lcul a i 0 0  de la inat i i~rc tannifkre essayée. 

Dosage des corps siiiiplew cointeiius dans les com- 
poses orgnniqiies. - JI.  BERTHELOT (Comptes req~dus du 
i 1 déceml>re i899, p. 1002). - La méthode générale q u e  propose 
M. Berthelot, pour doser les corps simples contenus dans les com 
posks organiques, consiste à coinburer cexx-ci  dans la bombe ca-  
lorimétrique, au mogen dr: l'oxygbne comprini& à 25 atinasplières. 
La destruction des inatikreu organiques s'accomplit ainsi d'une 
manière instantanée. 

Voici comment peut s'effectuer le dosage des principaux 616- 
mi?nts par cette métliorle : 

C / z ~ h n e .  - 11 se dose sous forrrie d';icide carbonique, qu'or1 
extrait avec la pompe (estractions e t  rentrées d'air). M .  Rertlielot 
a exécuté Lin grand nombre de fois cette opération, principale- 
ment s u r  les gaz. 

I lylvogè~ze.  - 11 se  dose à 1'6tat d'eau. Mais c e  dosage exige 
I'emplcii d'oxygène sec, et il faut chauffer la bombe au bain-marie, 
de façon à réduire l'eau en vapeur, qu'on entraine par  une suite 
d'extractions et de rentrées d'air,  c e  qui rend ce dosage peu facile. 

Soufre e t  phosphol-e. -- Le dosage de  ces corps exige souvent 
l'addition d'une certaine dose d'un corps combustible, tel que le 
camphre ou  la naphtaline. Le soufre est dos& à l 'état d e  sulfate 
d e  baryte, et le pliospliore a l'état de  pliospliate aminoniaco-ma- 
gnésien. 

Chlore. - Ce dosage s'effectuesous forme d e  clilorure d'argent. 
Le cniiiposé chloré doit étre, dans plusieurs cas, additionné de 
c a m p l i r ~  ou  d e  naphtaline. On introduit,  a u  préalable, dans la 
bombe, en proportion convenable, une  solution aqueuso à'ar- 
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sénite de soude, de  sulfite de soude ou de tout autre compos6 
susceptible de ramener ii l'ktat de chlorure ou ù'HCi la petite 
quantité de.  chlore libre qui pourrait se produire dans iescom- 
bustions. On vérifie qu'il n'y a pas de chlore libre dans les gaz 
qui s'échappent de la bombe, dont on ouvre le robinet après la 
combustion. 

Brome. - Ce dosage s'efïectue comme le précédent, mais un 
tour de iriairi est nécessaire pour le réussir. En effet, quand on 
brûle un composi: hromé (additionné au besoin de camphre ou 
de naphtaline) dans la bombe calorimétrique, en présence de l'eau 
ou d'une solution aqueuse contenant de l'acide arséiiieux, le 
brome ne passe presque jamais entibrement a l'état d'acide broin- 
hydrique ; une partie demeure a l'état de perbromure d'liydro- 
g h e ,  dans les goutteletter: projetses sur les parois. La tension du 
brome dans ce perbrornure étant presque nulle, il n'est pas ab- 
sorbo par la liqueur réductrice placée au fond, et le tour de main 
consiste a ngiter fortement la bombe. 

Iode. - Aprés la coinbustion e t  le refroidissement complet, on 
fait passer les gaz de la bombe à travers une solution d'acide 
sulfureux ou d'un sulfite alcalin. On aspire ensuite les gaz, tou- 
,jours a travers la solution sulfitée, de nianikre à produire dans la 
bonibe un vide partiel, puis on rétablit le pression atrnosphéri- 
que, ce qui fait pénétrer une partie de l'acide sulfureux dans la 
bombe et ramène l'iode à l'état d'acide iodliydrique. On réunit 
toutes les liqueurs; on lave la homhe et on dose l'iodesoiis forme 
d'iodure d'argent. 

Mituux. -- Le dosage des mktaux s'eRectue aisément, les com- 
bustions étant totales, soit directement, soit par addition de  
camphre. Par exemple, le picrate de potasse détonne et brûle 
dans i'oxygkne comprimé, en laissant du  carbonate de potasse. 

Les métaux proprement dits laissent, suivant les cas, un oxyde 
de composition variable ou un métal libre. 

Ainsi, l'argent se réunit en un globule au fond de la petite cap- 
sue de platine contenant la matière. 

Le mercure se disperse en se volatilisant sur les parois de la 
bombe, où l'on doit le redissoudre au moyen de Az03H.  

Essai des calculs d'aeide urique. - M. DENIGES 
( H i t l l c ~ t l : ~  de ln Sociiti de p h a m m i e  de Uord~nirx de décembre 1899). 
- Pour caractériser l'acide urique dans les calculs, on peut recou- 
rir a la réaction de la murexide ou aux autres réactions colorées 
recommandées par les auteurs. La réaction que signale aujour- 
d'hui M. Denigés est une rkaction de  précipitation. Elle est fondBe 
sur l'insolubilité de l'urate mercurique. 

Pour faire l'essai, on prend quelques parcelles du calcul à 
essayer, qu'on mêle avec 5 A 6 cc.. d'eau et 2 gouttes de lessive 
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des savonniers : on cllautTe à l'ébullition ; on étend le mélange de 
son volume d'eau ; on filtre et on ajoute au  filtratum refroidi le 
cinqiiikme oii le quart de son volume de sulfate de  mercure en 
solution acide (bioxyde de mercure 5 gr.; acide su:furique 20 cc. 
eau 100 cc.) ; on agite ; si l'on obtient un précipité blanc flocon- 
neux, on peut conclure a la présence de l'acide urique dans le 
calcul examiné. 

Cette réaction est très sensible et permet de déceler I a 2 cen- 
tikmes de milligr. d'acide urique clans 1 cc. d eau ; àcette dilution 
on n'obtient pas de précipité, mais il se produit une opalescence. 

On peut appliquer ce procédé plus cornmodémcnt que le mi- 
croscope pour identifier l'acide urique duposé sur le fil, dans le 
procédé de Garrod pour la recherche de l'acide urique dans le 
sang ; il suffit, dans ce cas, aprbs avoir lavk le fil dans quelques 
gouttes d'eau distillbe, de le faire macérer dans 1 cc. d'eau alca- 
nisée par une goutte de lessive de soude, d'acidifiar avec une 
goutte de SO'l12 et d'ajouter 4 à 5 gouttes de sulfate de mercure 
pour avoir le prhcipité ou le trouble caractéristique. 

Dosnge acétitnétriquc des vinaigres. - $1. DURIEU 
(doz~~nn l  de pharmacie et de ch imie  du t e r  jani-ier 1900). - Le pro- 
cédé que propose M. Durieu est le suivant : on prend un tube gra- 
dué de 25cc.divisé en dixieme de cc., et semblable à celui dont 
on se sert pour doser l'urée avec le procédé d'Esbacli ; on intro- 
duit dans ce tube 6 cc. d'une solution de bicarbonate de soude au 
vingtième, puis 6 cc. d'alcool a 9S0, en ayant soin de ne pas mé- 
langer les liquides ; on ajoute ensuite I cc. d'une solution d'acide 
acétique cristallisable à 7 p. 100 ; le volume total arrive à la 
division 12 (la lecture se faisant de haut en bas) ; on ferme le 
tube avec le pouce, et  on agite ; la réaction terminhe, on porte le 
tube sur un récipient rempli d'eau, et on agite cornine si l'on vou- 
lait faire un dosage d'iirke ; Qla deuxibme lecture, on obtient,par 
exemple, 19,s .  

On effectue une opération semblable avec 1 cc. du vinaigre à 
essayer, après s'être rendu compte qu'il ne renferme pas d'autre 
acide que l'acide acétique,et on obtient,par exemple, en deuxième 
lecture, 1S,4 ; par un calcul très simple, on saura quele vinaigre 
renferme 59 gr. 70 d'acide acétique par litre. 

Ce procédé donne des résultats à peu de chose prés semblables 
à ceux que donnent les procédés habituels ; l'écart ne dépasse 
pas 4 gr. d'acide acétique pour i litre de vinaigre. 

Ce procédé présente l'avantage d'être applicable aux vinaigres 
fortement colorés, dans lesquels les réactions sont peu apprécia- 
bles. 

Alcalimétrie des aniiries. - M .  ASTRUC (Comptes-rendus, 
d u ' i i  ilécembrè i899j. - D'aprLs le's recherches de M. Astruc, 
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les amines grasses (méthylamine, diméthylamine, trimiithyla- 
mine, hydrate de  tétramétliylammonium, étliylamine, diéthyla- 
mine, triéthylamine, hydrate de tétraéthylammonium, propyla-  
mine, dipropylamine e n  solution aqueuse, tripropylamine e n  
solution hydroalcoolique, hutylamine, isobutylamine, amyla- 
mine en solution aqueuse, diamylainine en solution hydroalcoo- 
lique) sûnt monoacides à I'holianthine et à la plié~nolplitaliiine. 

Les amines aromatiques primaires (aniline, ortho-toluidine en 
solution hydroalcoolique, paratoluidine en solution aqueuse, 
naphtylamine a et  en solution hydroalcoolique) sont neutres à 
la phénolphtaléine, e t  elles se comportent comme hases mono- 
acides à l 'hélianthine. 

II en est d e  m6mc d e  la dimétliylaniline, de  la pyridine, de la 
quinoléine, d e  13 phénylhydrazinc et de  l'hydroxylamine. 

En opérant sur  le  chlorliydrate d'hydroxylamine, M.  Astruc a 
constaté que  ce sel, e n  solution aqueuse, est acide ii la phénol- 
phtaléine e t  sensiblement neutre à l 'hélianthine; il faut ajouter 
trés approximativement i molécule d'alcali pour  1 molécule de  
sel? afin d'amener le virage ii la pli6riolphtaléine. 

Ces expérienc,es, dont les résultats sont conformes aux données 
de la thermochimie, montrent que les amines grasses se  condui- 
sent comme des bases fortes, faisant virer les deux réactifs, tandis 
que les amines aroniatiques accusent uni: foncLion basique plus 
faible. Cette diminution de la basicité du radical ammoniaqueest 
encore produite par  la substitution d 'un  oxhydrile à un  atome 
ù'hydrogkne de la inolécule AzH3 (hydroxylaminej. 

D'autre part,  la substitution des deux raclicaii& gras aux  deux 
atomes d'liydrogkne ammoniacaux d e  l'aniline n'influe nullement 
sur  la basicité d u  corps (dimétliylaniline). 

hIéme lorsque l'azote ammoniacal fait partie d u  noyau aroma- 
tique (pyridine, quinoléine), la basicité est ericore abaissée d'un 
degré. 

La phénylliydrazine se conduit elle-même comme base faible. 
RI. Astruc a examiné l'action d'une solution hydroalcoolique 

de cliphénylarnirie, el il a coristaté que l'introduction d'un nou- 
veau radical aromatique dans la molécule d'aniline entraine une 
diminution de la basicité, puisque ce corps est neutre aux deux 
réactifs. 

Enfin, une diamine aromatique, la paraphénylènediamine, 
bien que  possédant deux fonctions ammoniacales, est neutre à la 
phénolphlal6irie et monoacide à I'liélianthine. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 
3CBthudesindustrielles d'essais e t  d'analyses deus 

I'iucliistrie du cuivre électrolytique. - M .  TlTUS ULKE 
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(Erigineer and Mininy Journal, (898, P. 727).  - Dans cette indus- 
trie, le travail de contrôle et de  recherches peut étre présent8 
ainsi : 

D6terminations. - 

I Solutions (klectrolytes). - DensiiC. Cu ou CuS04 
Analyses quotidiennes Acides libres. 

Lingots de cuivre et  anodes Cu.Ag. Au. 

1 
Cathodes, Cu. Ag. As. Sb. 

Analyscs Boues de raffinage, Cu. Ag. Bu. 
kiebdonia,~aires l ' lmches d'argent, Ag. Au. 

Barres d'or, Au. 
Solutions. As. Sb. Fe. CI. 
Scories d o  raflinage, Cu .  Ag. Au. 
Criivrr: de cdiiierit, Cu. Ag. Au. 

Analyscis irriiguliéres. Cuivre brut, -4s. 
Scorics de four i cuve, Cu.  
Cliarbons, eaux. iricrusta- 

( tions, riiirierais, mattes .  Variahle. 

Lorsque les fours à cuve sont en marche, on fait ordinaire- 
ment des dosages quotidiens des planches de cuivre, pour cuivre, 
or  et argent, et-des scories, pour cuivre. 
. 1.a coiiiposition d e  l'électrolyte doit être souvent dktermink, 
afin de pouvoir contrôler l'affinage. En général, il suffit de doser 
le suIftate de cuivre, l'acidité libre, l'arsenic et l'antimoine. 

Dosrrye d e  SU'1l2 libre et tle CuSOL. - Pour déterminer ces deus 
él6merits, on prClbve quotidiennement 450 cc. de la solution élec- 
trolytiquede chaque bac. On détermine lhderisité. On prend ensuite 
10 cc. de la solution; on dilue axe de l'eau chaude et on ajoute 
un léger excès de soude caustique titrée. On fait houillir,on filtre 
et on lave. Dans le filtrat,on titre I'excBsde soude avec SOLHL titré 
et la phtaléine du phénol. Le précipite dc cuivre est dissous dans 
un peu de AzO:]II dilué ; on rend ammoniacal et on titre au cya- 
nure. On calcule ensuite la quantité de SOLH%ffkrerite au cuivre, 
pour sa transformatiori en siilfat,e, et on retranche cette qiiantitk 
de l'acidité totale. La ditïérence donne 17;icidité libre en SOLI12. 

U o s a g ~  de l ' n~wnic .  - On introduit IO cc.  de la solution dansun 
ballon ; on ajoute quelques cristaux de sulfate ferreux et 2 0  cc. 
d'IICI, puis on distille. On recueille le distillat dans un vase coni- 
que, contenant juste assez d'eau pour recouvrir l'extrémité du 
tube de condensation. On continue la distillation presque jusqu'à 
siccité. On neutralise ensuite l'excès d'acide par la soude caus- 
tique, laissant la solution faiblement acide. On ajoute quelques 
gr. de bicarbonate de soude, 10 cc. de  solution d'amidon et on 
titre avec une solution d'iode. Le temps exigé pour ce dosase est 
d'environ 1 heure, mais, en employant un petit ballon et 5 cc. de 
solution,l'opération dure environ i 5  minutes. 

Uosrrye d e  l'nntimoim. - On prend 20 cc. de la solution; on rend 
ainmoniacal et on ajoute de l'hydrogéne sulfuré, On laisse digé- 
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rer, on filtre et on traite le filtrat par IICI. On laisse reposer une 
nuit. On sEparbe l'arsenic de l'antimoine par HCI concentrk, et on 
précipite l'antimoine dans le filtrat sous forme de sulfure par 
l'liydrogéne sulfuré. On filtre a travers un creuset de Glooch taré, 
et, aprAs lavage au sulfure de carbone et à l'alcool,on pbse Sb2S3. 
On peut aussi dissoudre le psécipitt: humide de Sb2S3, sur le filtre, 
avec du sulfure d'ammonium, le recueillir dans un creuset de por- 
celaine taré, l'oxyder par AzO:'€I et peser S b W .  

Dosnge du fer. - On prend 100 cc. de solution ; on oxyde ; on 
ajoute de l'ammoniaque; on fait bouillir et on filtre ; on redissout 
et on précipite. On redissout Fe203, et on titre par Urie métliotle 
courante. 

Dosaye dit chlore. - On prélève 200 cc. de solution, et on titre 
avec une solution litrke de nitrate d'argent. 

On peut aussi filtrer le précipité de chlorure d'argent dans un 
creuset de Goocli taré, laver, s6clier et peser dans les conditions 
ordinaires. La quantité de chlore dans la solution oscille, en géné- 
ral, entre 0,001 et 0,OJ p. 100. 
. Dosage dii czt iwe dans les lin,yoot de cuivre,  ai lod~s, etc. - Si I'échan- 

tillon n'est pas homogéne, on dissout 20 gr., dont on prend une 
partie aliquote pour I'6lectrolyse. S'il est homoghe, on prend 
1 gr. de tournure ou de limaille ; on dissout dans 3 cc. d'AzO%; 
on dilue avec uri peu d'eau et or] ajoute '2 cc. d'ammoniaque et 
3 cc. de SOiH2. On dilue à i50 cc. et on Blectrolyse. 

Dosage d u  cuivre d a n s  1essco1-ies. - On introduit 4 gr. de scorie 
daris une capsule de platine ; on dissout dans 4z0311 ; on laisse 
reposer et on décante la solution dans un vase conique. Le résidu 
est additionné d'un peu de SOLI12 concentré et d'un peu d'acide 
fluorhydriqu? ; on évapore jusqu'i production de fumées blanches 
de SO"l5 On reprend par l'eau et on ajoute à la première solu- 
tion. On rend ammoniacal; on filtre; on redissout le précipité 
et on le reprécipite.Les solutions réunies sont titrées au  cyanure. 
Temps requis : 1 heure et demie. 

llosaye d e  l 'arsenic dans les cathodes. - On introduit 20 gr. de 
matibre dans un ballon ; on ajoute 75 à 100 cc. de solution de 
perchlorure de fer saturée et 75 cc. d'IICI, puis on distille. 

On recueille dans un vase conique, comme il a été indiqué plus 
haut, et on titre avec une solution faible d'iode. 

On peut aussi précipiter l'arsenic sous forme de sulfure et peser 
sous forrnc de AsW, aprks lavage au sulfure de carbone et à l'al- 
cool. Temps requis : 3 a 4 heures. 

Do,srige de l 'nwenic dczns le cuzt1.e raffi~aé. - A 30 gr. de cuivre 
raffiné, on ajoute 30 gr. de  chlorate de potassium, 50 cc. d'eau et 
10 cc. d'l1Cl.On faiE ùoullir, onrefroidit eton ajoute 20 cc. d'HC1; 
on fait bouillir et on refroidit encore; on ajoute 30 cc. d'IIC1; on 
fait bouillir une troisième fois et  on fait une addition finale de 
JO cc. d'ITC1. On chauffe doucement pendant 10 minutes et on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



décante soigneusement dans un vase coniqiie. A u  résidu (qui 
n'excède ordinairement pas 2 gr.) on ajoute un peu d'eau ; on 
décante de nouveau dans le même vase et on introduit enfin 2 gr. 
de clilorate de potassium. On fait bouillir, jusqu'A disparition 
complète du chlore. On transfère ensuite la solution de  clilorure 
cuivrique dans un ballon de distillation, en y ajoutant le rksidu 
insoluble et 20  gr. de plus de cuivre raffiné, ce qui porte à JO gr. 
la prise d'essai. 

On cliauffe doucement, et on recueille dans un vase conique le 
distillat passant a travers un réfrigérant. A la fin, lorsque des 
soubresauts commencent i se produire, on ajoute 30 cc. d'IICI, a 
l'aide d'un entonnoir à séparation. Pendant la distillation, le clilo- 
rure cuivrique est réduit à I'ktat de chlorure cuivreux; on conti- 
nue la distillation jusqu'à ce que des soubresauts commencent à 
se produire. Le distillat, dans lequel se trouve la totalité dc I'nr- 
senic, est alors traité par l'liydrogbne sulfuré, et l'arsenic est 
dosé c,olorimétriquement de la façon suivante : 

Dans un flacori coriteriarit une solutiori saturke d'hydrogène 
sulfuré du même volume que le distillat, on versa une solution 
titrke d'acide-arsénieua (AsW3 dissous dans la potasse et acidifié 
par IlCl) jiisqu'à ce que l'intensité de la coloration soit la même 
que celle du distillat. Temps requis : Z à 2 lieures. 

Dosage (le l'arsenic et de l'nntimoine dans les lin,qots de ci t iwe.  - On 
dissout 6 gr. du lingot du cuivre dans 15 cc. d'HC1, 30 cc. d'eau 
et 6 gr. de chlorate de potassium. On verse l'acide lentement et 
on chauffe doucement. On ajoute de nouveau 30 cc. d'lIÇ1 et on 
cliauffe doucement. 

On décante la solution. Les particules de cuivre non dissoutes 
n'excéderont pas O gr. 5 .  A la solution, on ajoute 1 gr. de clilo- 
rate de potassium et on fait houillir pour chasser le chlore. La 
solution est ensuite introduite dans un ballon à distiller, avec le 
rksidu insoluble ; on ajoute 4 gr. de  l'échantillon de cuivre et on 
procède comme précédemment, en ajoutant à 2 reprises 20 cc. 
d'HC1. Le clilorurc d'arsenic, dans le distillat, est précipité par 
l'liydrogkne sulfuré et pesé sous forme de As2S3. 

Au résidu du ballon, on ajoute 72 cc. de solution saturée de 
chlorure de zinc, et on distille, en recueillant dans un nouveau 
vase. Le contenu di1 hallon est Rvapori! presque jusqii'a fusion. 
On laisse refroidir ; on ajoute 20 cc. d'TIC1 et on évapore de nou. 
veau à fusion. On répkte cette opération une troisième fois ; tout 
l'antimoine se trouve alors dans le distillat et peut être dosé sous 
forme de sulfure. Temps requis : environ 2 heures. 

Dosage de l'or et de l'alyent dnus les lingots de c u i o ~ e ,  amdes,  etc. 
- Suivant la teneur présurnée,on prend i ou 4 assay-tons. On dis- 
sout dans .4zO% et on filtre l'or. On ajoute au filtrat 2 cc. de solu- 
tion saturée de  chlorure de sodium, et, s'il ne parait que peu ou 
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pas de précipiîé,un peu d'acétate de plomb ct S04ll2, pour entrai- 
ner la petite quzntité d'argent présente. 

Dans le cas où I'on n'emploie que le chlorure de sodium, on 
laisse reposer une nuit le chlorure d'argent. 

Les deux filtres contenant l'or et le chlorure d'argent sont 
calcinés dans un scorificateur. On prend des précautions de façon 
à n'avoir aucun entraînement mécanique pcndant cette incinéra- 
tion, et on recouvre, s'il le faut, avec du bicarbonate d e  soude. On 
ajoute ensuite aux cendres d u  plomb jaune ; on scorifie et on ter- 
mine comme de coutume. Temps requis : 2 4  heures. 

Quelquefiiis, ail lieu d'employer cette niktliode, on pratique la 
scorification directe. On pèse 1 0  écliantillons de O, i  assny-ton 
chaque et on les scorifie chacun avec Fi0 gr. de plomb jaune. On 

enlbve la scorie adhérente aux culots de plomb et on répète la 
scorification une deuxiènîe fois, rbunissant finalement 5 culots en 
un et obtenant ainsi deux culots de plomb, pesant chacun 12 gr. 
environ et correspondant a 0,  5 ussay-ton du lingot original. Ces 
culots s03t coupeIl&, comme d'ordinaire. 

Dosage de /'or et d e  l ' a ~ g e n t  dans les boues de m f @ a g e .  - On pèse 
2 prises d'essai de 1/20 d'ussay-ton chaque, et on les scorific à la 
façon ordinaire. On coupelle un des culots de plomb, et on pése 
le bouton a'argent obtenu. 

On enroule ce dernier dans une feuille (le plomb, jusqu'à ce 
que son pnids atteigne approximativement le poids du second 
culot de plomb, et on coupelle ensuite les deux et on pèse. La 
perte en poidsdu premier bouton donne la perte à la coupellation, 
laquelle doit étre ajoutée, comme correction, au poids de l'autre 
bouton. 

La scorie provenant de la scorification est scorifihe de nouveau 
avec du borax et 16 gr. de plomb pauvre, et  le culot de plomb 
obtenu est coupellé. Le poids du bouton d'argent obtenu est 
ajouté au  poids corrigé du second bouton. 

Le départ s'exécute comme de coutume. Temps requis : 3 h .  
D o w q e  r l ~  l'or et r k  l ba -~n t  drr~is lm s c o r i ~ s  de raffinage. -On phse 

i assay-ton de scorie, laquelle contient souvent 40  à 5 0  pour 1 0 0  
de cuivre. On réduit à l'aide d'un fondant approprié, dans un 
creuset, et le bouton de cuivre obtenu est nettoyé, dissous dans 
Az0311 et  traité par la méthode décrite plus hautpour l'essai des 
lingots de cuivre. 

Toutes ces méthodes, quoique cornrnerciales, donnent, avec un 
peu de soin et d'habilelé, des rksultats parfaitement exacts. 

P. T. 

Présence possible de I'aeide sulfurique et du 
cuivre daus l'eau distillée.- M .  WISNTZKY (Pbarna. Ze i t . ,  
1 8 9 9 ,  p. 7 1 2 ) .  - L'auteur recommarxle d'évaporer l'eau, non 
pas à la flamme du gaz d'éclairage, mais 4 celle de l'alcool, 11 
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peut, en effet, facilement arriver que SOiH2 contenu dans les 
produits de combustion du gaz soit absorbé par l'eau, et que 
celle-ci donne la réaction de SnCH2, bien qil'étant pure au début. 
II en est de même pour le cuivre, les brûleurs Bunsen faits en 
cuivre pouvant donner lieu a des crrcurs. Lcs faibles traces de 
combinaisons de cuivre qui sont entrâinées avec les produits de 
combustion peuvent être absorbées par l'eau. 

C. I;. 

~ ~ : n s a i  du fer r6tluit. - M .  SAVILLE PIICK ( P h - m .  J O I L ~ ~ I L ~ ,  
1899, t. 2, p. 209). - De la comparaison des diverses méthodes de 
dosage de ce médicament. il ressort que les procédés à l'iode et au 
chlorure-mereurique sont ceux qui donnent les meilleurs ré- 
sultats. 

Deux échantillons ont donné : 
to  A l'iode : 39,03 et 82.01 de fer m&talliqiie p. 100. 
Z 0  Au sulfate de cuivre : 53.73 et 83.112. 
30 Au clilorure niercurique : 3 8 . U  et 81.19. 
Le sulfate de cuivre est un procédk a abandonner. Le procédé 

à l'iode est décrit ainsi qu'il suit : 
O gr. 4 de fer réduit en poudre (tamis de soie no 60) sont traités 

darisune fiole jaugée de 100 cc. avec 10 cc. d'eau et 8 gr. environ 
d'iode pur et sec (le poids d'iode doit être dkterinirié exacteiiient) ; 
après réaclion, laver les parois du flacon avec un peu d'eau dis- 
tillée ; ajouter 1 gr. d'iodure de potassium, pour dissoudre l'excès 
d'iode, et compléter le voluine de i00 cc. avec de l'eau distillée ; 
prélever 50 cc. de liquide clair, et titrer i'excès d'iode a l'hypo- 
sulfite de soude décinormal. 

A .  D. 

RIéthodes de prépnrntioii d'or ou d'argent (1'6- 
preuwe. - hl. JOHN W .  PACK (.l l i t i ing nt111 Scieutific Press, 1898). 
- in Pripartrtion de l'or d'ép-prrre. - Aprks avoir dissous plusieurs 
onces d'or dans l'eau régale, on laisse déposer pendant plusieurs 
jours,afin de  séparer le clilorure d'argent; on filtre la solution,puis 
on hapore  jusqu'k cristallisation, comme de coutume. Ici la mé- 
thode s'écarte de celles qui étaient anciennement pratiquées puur 
la réduction du chlorure d'or..4prés avoir fortement dilué la solu- 
tion avec l'eau distillée, on l'introduit dans un vase permettant 
de  la verser lenlement dans un autre rbcipient en verre contenant 
des morceauxd'aluminium pur. L'or est immédiatement précipité 
à l'état mktallique, avec production d'un grand dbgagement de cha- 
leur. On retire les plus gros morceaux d'aluminium, puis on dh- 
cante le liquide, et on lave plusieurs foisl'or précipité, par décan- 
tation, pour enlever toute trace d'acide libre. On ajoute IICl pur, 
pour dissoudre les petits morceaux d'aluminium, et on lave par 
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décantation, jusqu'a ce que la liqueur ne soit plus acide. Ensuite, 
on sèche et on fond l'or obtenu. 

2O P1-epcl1-ation de  l ' a r p n t  d>ép~.eutie. - On choisit de l'argent aussi 
exempt d'orque possible; on le dissout dans A z 0 3 H  pur, puis on 
laisse reposer pendant plusieurs jours ; on prkcipite ensuite l'ar- 
gent sous forme de chlorure, en agitant pendant la précipi- 
tation, afin d'ohtenir un précipité finement divisé. On lave par 
décantation jusqii'a non acidité. 

On ajoute ensuite au précipité de clilorure plusieurs morceaux 
d'aluminium et suffisamment d'eau pour couvrir le tout. On addi- 
tionne d'une petite quantité d'HC1, afin d'amorcer la réduction. 
Le clilorure d'argent est hieritbt converti en argent métalli- 
que. On enlève les plus gros morceaux d'aluniinium, et on lave 
l'argent déposé. On dissout l'aluminiuin en excès dans HÇI, en 
chauffant 16gkrement; puison lave jusqu'h expulsion de toute trace 
d'acide libre ; on sbclie l'argent et on le fond. 

P. T. 

Recherche des  uitritea clans les eaux. - M .  L. GO- 
BLET (Bull. Assoc. belge des Chimistes, juillet 1899 ,  p.  340) .  - La 
recherche des nitrites dans les eaux ktant une opération impor- 
tante, plusieurs méthodes ont été signalées, niais leur degré de 
sensibilité a cté souvent contesfé. L'auteur a vérifié et comparé 
deux procédés de recherche de nitrites indiqués au point de vuc 
de leur facilité d'exécution et de leur sensibilité. 

Le premier est le réactif de Griess, préparé en dissolvant 5 gr. 
de métadiamidobenzol dans l'eau distillée, ajoutant S O q H "  jusqu'à 
réaction nettement acide et complétant le volume à 1 litre; ce 
réactif est conservé à l'abri de l'air et de la lumière. 

Le second est celui de Riegler, constitué par une solution 
aqueuse de naplitionate de soude et de p-naphtol (i). 

Avec le réactifde Griess, on opitre sur 100 cc. d'eau; on ajoute 
I a 2 cc. de S O q 2  dilué et I cc. de métadiamidobenzol ; suivarit 
la teneur en acide nitreux, il apparaît une coloration jaune allant 
jusqu'au jaune-brun. 

Lorsqu'on a recours au réactif de  Riegler, on met 10 cc. de la 
solution a examiner dans un tube a essai ; on ajoute 40 gouttes 
de réactif et 2 gouttes de IC1 concentré, puis on agite. On incline 
le tube et l'on fait couler sur les parois 20 gouttes d'ammoniaque; 
une zone rouge indique la réaction, qui est mieux caractérisée 
par la teinte rougeâtre que prend le liquide après agitation. 

Le terme de sensibilité du réactif de Griess se manifeste par 
une réaction nette avec un dixibme de milligramme dans 100 cc., 
tandis que le réactif de Riegler caractérise hettement la présence 
des nitrites à la dose de 5 millièmes de milligrammes dans un vo- 
lume de 10 cc. 

(1) Vair  iinnales de chimie analytique, 18.97, p. 193,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II es t  indispensable d e  décolorer l'eau au  moyen d e  l'hydrate 
d'alumine laiteux, quand on emploie l e  réactif d e  Griess pour  l a  
recherche des nitfrites dans leseaux tourbeuses, et de  n'employer, 
pour  sa préparation, q u e  SO'W exempt d e  vapeurs nitreuses. 

G. S. 

Dosage de I'orygèiie dissous claus I'enii. - 
M. F. ZE'TSCHE (Zeits. f .  UnLersrtcf~un,q der A7ahrun,y,s wnd Ce~cuss- 
mittel, septembre 1899, p. 696) .  - L'auteur, ayant &té chargé 
d'analyser les eaux de  l'Elbe, rechercha, parmi les méthodes cou, 
rantes, celle qui Btait la plus simple, la plus rapide et la plus 
pratique. Après avoir essayé successiveinrnt les mélhocles de 
RIohr: de  Bunsen et de  Winkler,  il arrêta  son clioix s u r  cette 
dernière ; il a pu, à I'airle de celle-ci, eKer.tner plus d e  50 
analyses avec u n  matériel très réduit.  Tout son bagage consista 
e n  un certain nombre d e  flacons jaugés d e  '250 cc. à 300 cc. ; 
1 flacon contenant environ 50 cc. d'une solution saturée de sul- 
fate de manganèse; i flacon contenant 1 0 0 k  d'une solution al- 
caline d'iodure d e  potassium (h8 gr .  de  soude caustique et 15 gr. 
d'iodure d e  potassium pour 100 cc.) ; i flacon contenant environ 
500 cc. d'IICl concentrb,; 1 flacon contenant une solution d'liypo- 
sulfite de  soude iv/iOO ; I petit flacon renfermant de  l'empois 
d'amidon ; une burette graduée ; 3 pipettes de 1 cc , 2 cc. et 5 cc. 

Les flacons servant à l 'opération contiennent d e  10 a 15 perles 
d e  verre dont on  corinait le volume;  on doit, en effet, tenir 
compte de celui-ci dans l'évaluation du volume d'eau. Lorsque 
ces flacons sont remplis d 'eau,  on  les boucherie façon A empScher 
toute rentrée d'air.  On peut employer ,  si  on le préfère, des 
flacons munis d e  bouclions de caoutchouc traversés par  u n  tube 
d e  verre. 

Pour faire le dosage, on remplit  le flacon jusqu'à ce qu'il déborde, 
puis, l'aide d e  la pipette de de  1 cc., on introduit rapidement 
1 cc. de sulfate de  manganèse, en f a i ~ a n t  plonger I'extrEmité de la 
pipette au  fond du flacon ; puis, avec la pipette d e  2 cc . ,  on ajoute 
de  la meme façon 2 cc. de  la solution d'iodure de  potassiiim. On 
bouche vivement le  flacon et on  agite vigoui.euserrient ; les liqui- 
des se trouvent mé1angi.s par les perles. Quand leprécipité d'liy- 
drate  de'manganèse s'est déposé, on  dkbouclie le flacon et on y 
introduit sans perdre d e  temps 5 cc. d'HG1 ; on bouche et  on agite 
d e  nouveau. Quand le précipité est complktenient tlissous, on 
verse le contenu (lu flacon dans un vase plus grand, e t  on  titre 
l'iode mis en liberté par  l'hyposultite de  soude N;100. Pour  faire 
l e  calcul, il faut tenir compte des 3 cc. d'eau déplacés au d6biit de  
l'opération, ainsi que d u  volume occupé par les perles.Quant aux 
5 cc. d'HC1 ajoutés après l'oxydation, on n'a pas à en tenir complc. 

Si l'on opitre avec soin, les résultats obtenus sont d'une exacti- 
tude rigoureuse. 
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Bien que l'auteur ne mentionne pas les différentes phases de 
la réaction, nous croyons devoir les mettre sous les yeux des 
lecteurs. 

SnLMn + 2(NaOH) = SO4iVar + M n  (OH)2 
Z[Mn (OHj2] + O = bln'03.H'0 + H'O 

Mn'03 + 6 HCI = 2MnC12 + 3 H 2 0  f 2 Cl 
21K-k  2CI = $ K G 1  + $ 1  

J .  W. 

Essai du citrate d e  lithinie. - M. LYMAX F. KEBLER 
(Amer .  ,Town. of pharin., 1899, p. 137).-  Ce sel est très employé 
aujourd'liui en pliarmacie et se présente sous la forme hydratke 
ou anhydre. L'une comme l'autre doivent, au pr6alable, rkpondre 
aux essais suivants : une solution de citrate a 5 p. 100, acidulée 
par l'acide acétique, ne doit rien donner avec l'hydrogène sulfur8, 
l'oxalate d'ammoniaque ou le nitrite de soude et de cobalt ; la 
solution neutre ne doit donner qu'une Iégére coloration avec le 
sulfliydrate d'ammoniaque ; acidulée par AzO", elle ne doit se 
troubler ni avec l'azotate d'argent, ni.avee le chlorure de  baryum. 

Lesel hydraté ne perd pas complètement son eau d'hydratation 
a 100 degr6s; à cette terripérature, la perte n'est que d'environ 3 
molécules sur 4 ; méme a 120 degrés, la perte n'est pas encore 
complète, et, pour &tre sûr de la parfaite dessiccation, il faut 
porter le sel a 140 degrés. 

Pour le dosage du citrate de lithine, on opère de la façon sui- 
vante : environ O gr. 30 du sel anhydre, réduit en poudre, sont 
placés dans une capsule de platine et on y ajoute goutte à goutte 
1 cc. de SVH2 concentré; on chauffe au bain-marie pendant quel- 
ques minutes, puis on incinére. Le citrate de lithine est entiére- 
mcrit converti en sulfate ; I gr. de citrate anhydre correspond à 
O gr. 7861 de sulfate, et le poids de sulfate trouvé, multiplib par 
1.272 ,  donne la quantité de citrate, qui doit Stre comprise, sui- 
vant la Piiarriiacopée des Etats-Unis, entre 9 8 , s  et 99 p .  100. 

H. C. 

Essai des beuzoates et snlicylates de lithine. - 
M .  LYMAN F. KEBLEll (Amer. Joum. ûf Pham. ,  1899, p. 61). - 
Benzoale de lithine. - Ce sel doit ètre soluble dans 4 parties 
d'eau a 15 degrés et dans 12 parties d'alcool a la mBme tempéra- 
ture, ou hien dans 2 parties i]? d'eau bouillante et dans 10 par- 
ties d'alcool bouillant. La prkence du  benzoate de soude aug- 
mente la sulubilité dans l'eau et diminue celle dans l'alcool. 

La réaction du sel doit être neutre au tournesol. 
En additionnant d'un léger excès d'HC1 la solution du sel a 

5 p. 100 dans l'eau, on obtient un abondant précipité d'acide 
benzoïque; eri séparant celui-ci par filtration, on obtient un 
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liquide qui ne doit donner qu'une très légère opalescence par le 
chlorure de baryum. 

En évaporant a sec, au bain-marie, une certaine quantité du 
filtrat primitif. le rksidu doit être soluble dans 5 parties d'alcool 
absolu, et l'addition d'lin égal volume d'éther ne doit y donner 
aucun précipité. Une solution aqueuse de ce résidu a 2 p. 100 ne 
doit rien donner, si l'on y a.joute une petite quantitk de la solu- 
tion de nitrite de soude et de cobalt. 

Si l'on dissout O gr. 50 du benzoate dans 25 cc. d'un mélange 
de 10 parties d'eau et de 13 parties d'alcool, acidulé. par AzOqI, 
la solution ne doit donner qu'une légère opalescence par I'addi- 
tion de quelques gouttes d'azotate d'argent. 

La présence des métaux, de la chaux, du fer, etc., doit étre 
recherchée par les mbtliodes usuelles. 

Le dosage du benzoate cle lithine peut se faire de la façon sui- 
vante : on mélange O gr. 50 du sel dans une capsule de pla. 
tirie avec 2 gr. de  sulfate d'ammoniaque pur et sec. Ori chauffe 
graduellement, en ayant soin d'éviter les projections, et on porte 
finalement au rouge ; le résidu est du sulfate de  litliine ; 1 gr. de 
ùenzoate de lithine sec doit donner 0,430 de sulfate de litliine. 
Le poids de sulfate de  litliine, multiplié par 2,3256, donne la pro- 
portion de benzoate. 

La Pharmacopée des Elats-Unis exige 99,6 p .  100 de sel pur. 
Sa l i cy la t~  de lithine. - La recherche des impuretés contenues 

dans ce sel peut se faire suivant la marclie qui vient d'être décrite 
pour le benzoate. Le dosage du sel s'obtient égaleincnt de la 
même manibre. 

1 gr ,  de salicylate de lithine pur et sec doit donner O gr. 38224 
de sulfate de lithine. Le poids du sulfate, multiplié par 2,616 1.5, 
donne la proportion de salicylate. 

H. C. 

Indice de snponilicatioii des eorps gras. - M. A .  
LEMOIFE (Bu l l .  Assoc. belge des chimistes, janvier 1899, p. 86). - 
L'indice de  saponification exprime le nombre de milligrnmmes 
de potasse, KOII, nécessaires pour neutraliser las acides contenus, 
soit a l'état i i l~re,  soit sous forme d'éthers alcooliques, dans 1 gr. 
de matière grasse. 

Sans repousser cette expression, d'un usage trbs commode vis- 
&vis de l'industrie, on pourrait en adopter une autre, plus con- 
forme aux principes de la cliiiriie orgariique et pouvant figurer 
dans Ia représentation centésimale des corps gras. 

Une molécule organique ne présentant le caractbre acide que 
lorsqu'elle renferme le radical carboxyle CO", on peut traduire 
l'indice de saponification par la proportion de carboxyle que 
peuvent fournir 100 gr. de matiére grasse, en subissant la sapo- 
nification aqueuse. 
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En tenant compte de  la valeur normale du carboxyle, sait  k û ,  
on obtiendra le rendement centésimal d'une matière grasse e n  
carboxyle, e n  multipliant l'indice potassique par le facteur 
0,080356. 

Cette expression représente le carboxyle existant réellement, 
c'est-à-dire l'acidité libre perceptible aux indicateurs ; elle est 
tout indiquée pour  exprimer l ' indice d'acidité ou  d e  rancidité. 
Lorsque les acides se  trouvent engag6s e n  combinaison, le car- 
boxyle n'existe plus intégralement ; il a été a l t h é  par Ic fait de 
la condensation des acides gras e t  des alcools avec élimination 
d'eau; Il ne reste que  CO ou  ÇO%uivant le  mode d'étliéiification. 

La deuxième hypothèse, qui  envisageles étliers comme des sels 
des radicaux alcoo!iques. est la plus simple a u  point de vue ana-  
lytique. 

L'auteur propose d'appeler ox~~car~bu i z~~ le  ce radical CO2, o u  car- 
boxyle privé d'hydrogène, qui  représente l'acidité latente des ma- 
tières grasses, correspondant à l'indice d'kther des chimistes 
allemands. Sa valeur normale est 4b. 

Cet indice s'obtiendra en multipliant l'indice potassique par  l e  
facteur 0,07837 ou l'indice de carboxyle par le facteur 0,97777. 

Au lieu des  indices potassiques, il est donc plus scientifique 
d'adopter les dénominations analytiques suivantes : 

Pour I'acidil8 virluelle : carboxyle p. 100 
- latente : oxycarbonyle. p. 100. 

Ainsi, avec une huile d'arachide donnant les indices suivants, 
exprimés en milliçrainmes de  KOH par  gramme de  matière. 

Indicedesaponification . . . .  190,60 
- d'acidité. . . . . . .  19,48 
- d'éther . . . . . . .  171'12 

on obtiendrait : 
Iritlicr: rie sapriificaliori 

1 0  e n  carboxyle. . . .  i5,316 p. 100 
2-n oxycarbonyle. . 14,974 p. 100 

Cette nouvelle notation répond scientifiquement la réalit@ 
immédiate, tandis que l'ancienne n'est justifiée que  par  l'usage 
industriel. 

L'auteur termine l'énoncé d e  ces  principes e n  indiquant, dans 
un  grand lableau, les indices de saponification des principales 
matikres grasses et les quantitds d'oxycarhonyle et de carboxyle 
p.  100 qui  y correspondent. 

IBasnge des huiles essentielles dans les eaux-de- 
vie. - M. E. BECKMANY (Zei t s .  f .  L'nlerswhung der il'ahrungs 
und Genussmz'ttel, septembre 1899, p. 709). - L'auteur, a p r h  
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- i i c  - 
s'être livré à une &rie d'essais ayant pour but une vérificationdes 
m8tliodes de Marquardt, de Rœse et de Traube, conclut qu'au- 
cune de cesm6thodes ne fournit de bons résultats. I l  propose un 
nouveau procédé, qui consiste à trarisformer les huiles essentielles 
en éthers nitreux et à doser l'acide nitreux dans ces éthers. 

On fait dissoudre, dans 50 cc. de l'eau-de-vie B examiner, 30 gr. 
de chlorure de calcium anhydre (ce- 
lui-ci s'empare de la plus grande par- 
tie de  l'alcool éthylique) et l'on a 
soin de refroidir le mélange. 

On épuise au tétrachlorure de car- 
borie, en traitant le mélange alcooli- 
que a trois reprises diff6rantes par ce 
liquide. La première fois, on agite le 
mélange avec 30 cc. de tétrachlorure 
pendant 15 minutes ; on répète la 
niéme opération 2 fois avec 2 0  cc. du 
mêmedissolvant, enagitant pendant 10 
minutes. On réunit les trois liqueurs 
et on lave avec 25 cc. d'eau; après 
avoir agité pendant 5 minutes, on 
ajoute encore a l'eau de lavage 15 gr. 
de chlorure de calcium, afin d'enlever 
les dernières portions d'alcool Btliy- 
lique. Cette eau est épuisée de nou- 
veau par le t&traclilorure qui a servi 
au premier traitement ; on ajoute un 
peu de sulfate de soude calciné en 
poudre, pour faire disparaître Ic trou- 

Afin de transformer les huiles essentielles en nitrites, on verse 
le tétrachlorure dans un petit matras A, surmonté d'un réfrigé- 
rant ascendant B, qui, à sa partie inférieure, laisse passer un 
tube r, par lequel on fait arriver l'acide nitreux. Lorsqu'il y 
a des alcools supérieurs, la liqueur se trouble au début, mais 
s'éclaircit bientôt La présence de l'alcool éthylique empêche le 
trouble de  se produire et donne mbme lieu B la formation 
de nitrite d'étliyle,qui vient se rassembler dans le col du matras. 
La chaleur de la main sufit à l'éloigner, si en méme temps 
on a soin de soulever le réfrigurant. Lorsqu'on juge la réaction 
terminée, on chauffe encore pendant i/& d'heure au bain-marie, 
saris interrompre le couraril de gaz nilreux, et en évitarit de faire 
houillir le th-achlorure. Pniir chasser l'excès d'acide nitreux, oii 
fait arriver un courant de CO2 bien sec, en méme temps qu'on 
fait bouillir 18gèrement le liquide. On laisse refroidir dans lin 
courant de COS, puis on procède au dosage des nitrites ; celui-ci 
s'effectue directement sur la solution du tétraclilorure, qu'on 
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traite par le chlorure ferreux et HCI. On détermine volumétri- 
quement le protoxyde d'azote qui se dégage. 

L'appareil dont se sertl'auteur est figuré ci-contre; il diffère de 
celui qui est employé dans le dosage des nitrates par le tube F, 
qui arrive presque au fond du ballon, et par le tube de dégagement 
G, qui traverse un réfrigérant K et qui a pour but de faire refluer 
le tétrachlorure dans le ballon. 

Mode opératoire. - On aspire pour faire monter l'eau par P. 
On fait bouillir l'eau dans le ballon, pour chasser l'air par le tube 

Pig. 2 .  

G,  qui plonge dans la lessive de soude ; on ferme le caoutchouc 
S, a l'aide d'une pince de Mohr ; puis, continuant A chauffer, on 
chasse l'eau par F ; ce tube doit toutefois être toujoursplein d'eau. 
On éloigne un instant la flamme, et on fait plonger le tube P dans 
le petit niatras A, puis on soulève la pince en Si. 11 se produit 
aussitôt une aspiration et le tétrachlorure pénétre dans le ballon. 

Le petit matras ,4 étant gradué, il est facile de faire pénétrer un 
volume connu de liquide dans le ballon. On fait arriver de la 
même manière environ 30 cc. d'une solution concentrée de chlo- 
rure ferreux dans HC1 a 25  p. 100. 

On chauffe avec précaution, et, lorsque tout le gaz a 616 recueilli, 
on le mesure. On rarnéne par le calcul le volume A la tempéra- 
ture de zéro et à l a  pression de 760. Ce volume; multiplié par 
0,00394, donne la quantitS d'alcools supérieurs évalués en alcool 
amylique. 

J. W. 

R'oovelles réactionspour la recherche des connpu- 
niés nitrés. - MM. MULLIKEN et BAHKER (Amer.  çhmn. Journal, 
1899, p. 271). - Vortmann a déjà indiqué un procddé bas6 sur la 
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formation de la chloropicrine, qui se produit lorsque l'on fait 
bouillir un composé nitré avec une solution d'hypochlorite de 
chaux, et qui est facilement décelable par sonodeur.  

Vortmann pretendait que tous les composés nitrés donnaient la 
réaction de la chloropicrine ; ceci est évidemment une erreur, car 
les nitrophhols ou les autres composés nitrés aromatiques ne 
donnent, dans les conditions indiqu6es précédemment, que des 
traces peu appréciables de chloropicrine. La réaction colorée 
obtenue avec la potasse caustique (coloration jaune ou rouge qui 
se produit a l'ébullition) n'est pas non plus d'une grande préci- 
sion et ne permet pas toujours de conclure. 

Les auteurs croient intéressant de signaler une première mé- 
thode, qui donne uii sérieux avantage sur les anciens essais et 
qui est d'un caractère plus général. 

Cet essai est basé sur ce que tous les composés nitrés, sans 
exceplion, lorsqu'ils sont dissous dans de l'alcool dilué çontenanl 
quelques traces de chlorure de calcium neutre, sont tres aisément 
réduits par la poudre de zinc et donnent naissance a des hydro- 
xylamines. Cette réaction n'est pas nouvelle. Barnberger ct Wohl 
l'ont appliquée en 1895 à la préparation de la phénylhydi'oxyl- 
amine. Le mode opératoire pour l'essai qualitatif est le suivant : on 
dissout 3 ou 4 gouttes du composé nitre à examiner dans 3 cc. 
d'alcool à 50" ; on ajoute à ce mt9ange 5 ou 6 gouttes d'une solution 
dc clilorure de calcium 10 p. 100 ; puis on chauffe jusqu'a 
174bullition. On tiltrcct on fait tomber quelquesgouttes du liquide 
filtré dans une solution concentrée d'azotate d'argent ammonia- 
cal dans l'alcool dilué. Les hydroxylamines sont des réducteurs 
trés hnergiques, et les cornposés nitrés seuls ne donnerit aucun 
dkpôt au miroir d'argent, mais un précipitb blanc ou jaunatre. 

Dans la série grasse, les auteurs ont opéré avec les mono-déri- 
vésnitrés du méthane, de l'éthane, du pentane et avec la chloro- 
picrine ; dans la &rie aromatique, avec les mono dérivés du 
benzène,du toluène,du naphtalène, du chlorobenzène, du bron~o-  
benzéne, de l'anisol, de l'acide cinnamique diliromé, de l'acide 
benzoïque, de l'acide benzènesulfoné, avec les dinitro-dérivriis du 
benzène, de l'aniline et du phénol, et avec les trinitro-dérivés du 
benzène, du taluene, du xylène, du phénol et du triphénylmé- 
thane, etc. 

Le second essai, indiqué par des auteurs, pour la recherche des 
composés nitr&, est basé sur la réaction bien connue de Cou- 
pier. 

On opkre de la manikre suivante : 
Trois ou quatre gouttes du composé nitré sont portées à l'ébul- 

lition, pcndant deux ou trois minutes, dans un tube à essai, avec 
3 cc. d' aniline pour rouge m (obtenue en mélangeant parLies 
égales d'aniline, d'orthotoluidine et de paratoluidine), 2 cc. 
d'eau distillée, 2 cc. HCI concentré (D = i ,B) et environ I gr. 
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de limaille de fer. Les réactifs doivent être très soigneusement 
mcsurb dans une petite éprouvette graduae, car un cxcEs d'HG1 
empêche la coloration finale, et un trop petit excés la diminue en  
intensité et en pureté. La coloration rouge due à la rosaniline 
s'oblient en faisant couler quelques gouttes du liquide provenant 
de l'expérience dans iin tube à essai à moitié rempli d'acide 
acétique dilué. Lorsqu'il n'existe pas trace de composés nitrés, 
on n'obtient qu'un liquide incolore ou quclqucfois légèrement 
jaunâtre. 

Le réactif « huile d'aniline pour rouge )) doit étre incolore, ce 
qu'on obtient facilement par la distillation, et il peut se conserver 
pendant pliisieiirs mois dans res conditions, si on l'enferme dans 
un flacon' hien bouché et en verre noir. 

H. C .  

Dosage de l'essence de moutarde. - M .  JOKISSEN, 
(Journ.  de pham.  de Liège, juin 1899, p. 157). - Le dosage de 
i'isosulfocyanate d'allyle, qui constitue la mrjeure partie de l'es- 
sence de moutarde, est intéressant, parce qu'il permet de  connai- 
tre la quantité de principe actif contenue dans l'essence de  
moutarde officinale, l'alcoolat de moutarde, les papiers sinapis- 
mes, etc., et il fournit des données importantes pour vérifier la 
pureté (les condiments. 

L'essai est basé sur la formation de la thiosinamine, qui prend 
. naissance lorsqu'on met en présence l'isosulfocyanate d'allyle, 

l'ammoniaque et l'alcool. 
La Pharmacopée allemande indique le mode opératoire sui- 

vant : on introduit dans un petit ballon 3 gr. d'essence de mou- 
tarde, 3 gr. d'alcooi et 6 gr .  d'ammoniaque à 10 p. 100. Le 
liquide s'éclaircit peu A peu et abandonne des cristaux de thio- 
sinamine; on décante le liquide, qu'on kvapore lentement au 
bain-marie ; on ajoute les cristaux au cont.enu de la capsule et on 
rince le petit ballon avec un peu d'alcool ; on chauffe ensuite au  
bain-marie jusqu'a poids constant ; on obtient ainsi environ 
3 gr. 50 de tliiosinamine, sous forme de masse cristalline, fusible 
a 70 degrés,'d'une odeur alliacke, mais nullement irritante, solu- 
ble dans deux parties d'eau chaude, en donnant un liquide neu- 
tre au tournesol. 

Plusieurs autres méthodes ont été docrites, parmi lesquelles 
l'auteur résume les suivantes : 

Pour l'essai des papiers sinapismes, Dieterieh prélève une 
surface déterminée de papier, qu'il débite en petites bandelettes. 
Ces bandelettes sont introduites dans un bal1011 avec 50cc. d'eau; 
on agite, et, au bout de  40 minutes, on ajoute 5: cc. d'alcool. On 
relie le ballon à un refrigérant eton distille 20 à 2 5  cc. de liquide 
dans un ballon jaugé de 100 cc.,contenant iO cc, d'ammoniaque 
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à i O  p. 100. On complète le volume à 100 cc. et on ajoute au mé- 
lange un cxcbs de nitrate d'argent. On recueille sur filtre tarC le 
sulfure d'argent, aprés 1% à 2 i  heures; on le lave; puis on le des- 
sèche à i00 degrés, jusqu'a poids constant. Le poids trouvé est 
multiplié par le coefficient 0,4301 et rapporté a 100 cm. carrés 
de  papier. 

Suivant Forster.pour l'essai de la farine de moutarde, on intro- 
duit 25gr. de farine dans un ballon avec de l'eau ; au bout d'une 
demi-heure, on distille dans lin courant de vapeur, en faisant 
plonger l'extrémité du réfrigérant dans un ballon contenant 50 cc. 
d'alcool saturé d'ammoniaque. On distille environ 290 cc. et on 
laisse reposer pendant 12 heures après avoir bouché lerécipicnt. 
Le liquide est ensuite chauffé à l'ébullition et additionnéd'unex- 
cès d'oxyde rouge de mercure. O n  ajoute au liquide tiède une 
quantité de cyanure de potassium suffisante pour dissoudre. l'ex- 
cbs d'oxyde mercurique, de manière li isoler le sulfure inercu- 
rique formé. 

On recueille le précipité, on le lave, on le sèche et on pkse ; 
ce poids, multiplié par 0,4266, donne la quantité correspondante 
d'isosulfocyanate d'allyle. 

Dirks et Schlicht prhfbrent oxyder-par le permanganate le 
liquide distillé et précipiter par le chlorure de baryum SO+H2 
formé. 

1 partie SOSRa = 0,4249 d'isosulfocyanate d'allyle. 
M. Gadamer a indiqué (i),  pour l'essence Ue moutarde, le 

procédS suivant : 
On mélange 2 gr. d'essence avec 98 gr. d'alcool ; on introduit 

5 cc. de ce liquide dans un ballon jaugé de 50 cc. avec 25 cc. de 
solution decinormale de nitrate d'argent et 5 cc. d'aminoniaque. 
Après 24 heures, on corriplètr le volume, on filtre et on prhiéve 
25 cc. du liquide ; on ajoute 4 cc. d'Az03H et quelques gouttes 
de sulfate ferrique; puis on dose l'excès d'argent avec une solu- 
tion décinormale de  sulfocyanatc d'ammoniaque. Une moléculc 
d'isosufocyanate d'allyle correspond a deux molécules de nitrate 
d'argent. 

Enfin, Grüstzner dose le soufre de  l'essence de moutarde sous 
forme de sulfate de baryte, aprbs oxydation par le peroxyde de 
sodium. 

Ondissout Ogr. 20d1essencedans iOcc. d'alcool ; on ajoute 3 a5gr. 
d'ammoniaque, puis onlaisse reposer pendant une nuit. On chauffe 
le liquide au bain-marie, pour chasser l'ammoniaque, et, aprés 
refroidissement, on ajoute une petite quantité d'une solution de 
peroxyde de sodium préparée a froid On chauffe jusqu'a ce qu'il 
ne se dégage plus d'oxygène; on acirlule par HCI et on précipite 
par le chlorure de baryum. 

(i) dourn. pharm. d c  Liege.t. VI. p .  110. 
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On a d m e t  d ' l iabit i ide q u e  l 'essence d e  m o u t a r d e  r e n f e r m e  a u  
m i n i m u m  30 p.  100 d e  sou f re  ; d 'aprbs  l ' au teur ,  c e  chiffre s e ra i t  
exagéré ; car, d ' ap ré s  les  résultats obtenus ,  iOO pa r t i e s  d 'essence 
de m o u t a r d e  ne con t i ennen t  pas  p lue  d e  88,M par t ies  d ' isosulfo- 
cyanate d'allyle. Une essence  nature l le ,  r en fe rman t  2 8 , 6 0  d e  sou-  
fre, sera i t  d o n c  u n e  essence  p u r e .  

On p e u t  adme t t r e  q u e  100 gr .  d'essence d e  m o u t a r d e  eon-  
t iennent 28 gr.  60 d e  soufre,fournissant,après oxydat ion ,  208 g r .  24  
de  sulfate d e  baryte .  1 g r .  d e  sulfate d e  b a r y t e  co r r e spond  a 
O g r .  4802 d'essence nbture l le .  

AprBs t ransformat ion e n  t l i iosinamine e t  oxydat ion  d u  sou -  
f re  p a r  le pe roxyde  d e  sod ium,  o n  p e u t  t i t r e r  vo lumé t r iquemen t  
SOLHa fo rmé ,  par u n e  so lu t ion  t i t rée  d e  c h l o r u r e  d e  b a r y u m ,  e n  
préc ip i tant  l e  b a r y u m  e n  excès  p a r  le ca rbona te  d e  s o u d e  e t  
t i trant I'excés d e  ca rbona te  d e s o u d e  p a r  HÇI. Cette me thode  n'est 
gubre  p l u s  r a p i d e  q u e  l e  p i o c é d é  gravimétr ique .  

G. S. 

BIBLIOGRAPHIE 
G r r r i i p e n i e r i t s  c r i n t a l l i r i s ,  par F. WALLEHANT. j l vol. de 82 

pages (Carré ct Naud, tditcurs, 3, rue Racine, Paris). - Prix du vol. 
relié à l'anglaise : 4 fr. - Ce petit volnme fait partie du nouveau recueil : 
Scientia, ayant pour but l'cxposk des questions scientifiques i l'ordre 
du jour. 

Dans son volume, M. Wallerant s'est proposé d'étudier les groupements 
cristallins, de rechercher les lois qui président k l'orientation des cristaux, 
ainsi que les causes qui eu déterminent la formation. 

A p r h  avoir, dans la première partie, donné quelques généralités sur 
la structure des corps cristallisés, il fait I'liistorique des études auxquel- 
les l'étude des cristaux a donné lieu. I L  étudie ensuite le rOle des élé- 
ments de symétrie de la particule dans la formation des groupements. 

Vient ensuite la classification des groupements et la description des 
principaux d'entre eux. 

Cc petit volume sera lu avec grand intérêt par les chimistes. 
filM. Carré et Kaud ont édité les petits volumes de cette collection avec 

le3 ?oins dont ils sont coutumiers. 

Tersailles, ses eaux, leur quantité, leair q i i u l i t é ,  
par M.  GAVIK,  1 vol. ,109 pages (Snciét,é d'éditions scientifiques, 4 ,  rue 
Antoine Dubois, l'aris) .- M. Gavin, inspecteur principal du service des 
eaux de Versailles, en retraite, a fait, avec RI. Lacour, jiliarmacicn princi- 
pal de l'armée, une &tude compléte des eaux de Versailles. Le but qu'il 
s'est proposé, en publiant le volume actuel, a été de mettre fin 2 la kgende 
qui veut que l'air de Versailles lie soit pas sain et que les eaux y soient de 
mauvaise qualité. 
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L a  premibre moitié d u  l ivreest  consacréeà l'étude chimique et bactério- 
logique des diverses eaux qui alimentent la ville d e  Versailles. 

La seconde partie est une étude Iiistorique de Versailles, de son palais 
et d e  ses parcs, daris lesquels l 'auteur dkcrit. les divers travaux qui ont 
été faits autrefois pour assurer l'approvisionnement en eau. 

M. Gavin possede dans tous ses dktails le sujet qu'il traite. C'est ce qui 
donne à son travail une grande valeur. 

Nous le signalons tout particulièrement aux chimistes, en raison di1 soin 
avec lequel la partie cliimique et bactériologique a été traitée. 

X. R. 

Cheinisrb - tecliuische liuterrjiichuiigsnietl10~1eii 
(Néthodes d'a~zalyses chimiques appliquies à l'industrie), par le Dr  LUNUE. 
(Tonie II). - 2 vol. [le 804 pages, avec 143 gravures sur  bois, intercalées 
dans le texte. (Jules S p r i n p r ,  éditeur a Berlin). - Prix 16 marks. 

Nous avons rendu compte, dans les Annales de cllinie analytique, 
(1899, p. 391), d u  premier volume de cet important et remarquable 
o u v a g e .  Le tleuxiérne volurrie vient de paraitre. 11 traite de l'analyse des 
métaux (le fer, par  JI. Heckert, e t  les autres métaux, par  hl .  Pufilil), des 
analyses d'engrais (Bteltclier) e t  de fourrages (Uarnstein), d e  l'essai des 
rriaiiéres explosives (Guttmann) et des al1unic:ttes (Jettel), de la  fa11ric:aliori 
du gaz et des produits animonincaiix (Pfeiffer), d u  goudron d e  houille 
(I<celiler) et d r s  couleurs minérales (Gnehm). La rédaction e t  l'impression 
de ce volume rie cédent en rien à celles du premier,  de sorte qu'il ne 
nous reste qu 'à  attendre l'apparition d a  troisiéme et dernier volume pour 
admirer l'ouvrage complet et éminemment pratique du savant professeur 
de 1'Ecole Polytechnique de Zurich. 

D. SIDEHSKY. 

Annlla i~e  du Bmreau des Icingikiides de 1900. '- 
1 vol. de 800 pages (Gauthier-Villars, éditeur, 35, quai des Crauds- 
Augustins). Prix : 1 Sr. 50. - Cc pelit volume compact contient, comme 
toujours, une foule de renseignenients indispensables à l'ingénieur et B 
l'homme de science. Parmi  les notices d e  cette année, signalons tout 
spécialement celle de JI. A.  Cornu sur les machines génératrices de cou- 
rants  électriques et la notice sur  les nouveaux gaz de l'atmospliérc, par 
M.  G .  LIPPMAWN. 

Parmi les innovations, notons que toutes les heures sont exprimées en 
temps civil compté de O h.  à 26 h.; plusieurs horaires d e  chemins de fer 
étrangers ont d'ailleurs adopté ce mode d e  division. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Projet d e  loi réglemeutaiit la f~hricatioll  et 111 

vente de la sacchariiie. - Désireux de sauvegarder I'intérét dc 
la sant6 publique, en même temps que celui de l'industrie sucrière, le 
gouverncrnent a déposé sur  le bureau d e  l a  Chambre des députés, dans 
la séance du 16 novembre 1899, le projet de loi dont la teneur suit : 
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Article premier. - Est interdit, pour tous usages autres que la théfa- 
peutique ou la pharmacie, l'emploi de la saccharine ou de toute autre 
substance Cdulcorante artificielle, possédant un pouvoir sucrant supérieur 
à celui du sucre de canne ou de betteraves, sans en avoir les qualités 
nutritives. 

Art. 2 .  - La fabrication desdites substances ne peut avoir lieu que 
dans l a  usines soumises la surveillance permanente du service des 
contributions indirectes. 

Les frais de surveillance sont à la charge des fabricants. Le décompte 
en sera arrêté aniiuellement par le Ministre. des finances, d'aprks le nom- 
bre et le traitement des agents attachés à chaque usine. 

Article 3. - Les qiiantit6s fa1)riquées sont en coiript,e et la vente n'en 
peut être faite qu'à des ptiarmaciens. 

Article 4 .  - Les piiarmaciens sont comptables des quantités qu'ils on 
reçues ; ils ne peuvent vendre ou employer les substances susdésignées 
que sur l'ordonnance d'un médecin. 

Ils devront porter sur leur registre d'ordonnances les quantités livrées 
en nalure, celles eniployécs pour la prbparation des médicaments avec la 
désignation de ces niédicaments, le nom et la demeure du client à qui au- 
ront été livrés les substances en nature ou les médicaments composés 
avec lesdites sut)starices. 

Tous les trois mois, ils devront totaliser les quantités rcCues et celles 
vendues, soit en nature, soit dans les médicaments, sur ordonnances de 
médecins. 

Les infractions aux dispositions du présent article seront constatées, 
et les procés-verbaux dressés dans les formes prévues par les lois et 
règlements sur l'exercice de la pharmacie. 

Article 5.  - Sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au 
moins, deux ans au plus, et d'une amende de cinq cents francs (500 fr.) 
au moins, de dix mille francs (10.000 fr.) au plus, ou de l'une de cesdeux 
peines seulement : 

Quiconque aura fabriqué ou livré les substances désignées k I'article 
premier en dehors des conditions prévues par la présente loi. 

Et quiconque aura sciemment exposé, mis en vente ou vendu des pro- 
duits alimentaires (boissons, conserves, sirops, etc ...) mélangés desdites 
substances. 

La confiscation des objets saisis sera prononcée. 
Sera présumé avoir connu le mélange illicite et sera, dés lors, respon- 

sabledu délit, tout marchand qui ne fournira pas les renseignements pour 
permettre la poursuite du vendeur ou de I'expSditeur des substances dé- 
signées à l'article premier ou des produits auxquels cc3 substances 
auraient été mélangées. 

Article 6. - Des décrets détermineront les obligations des fabricants, 
ainsi que les formalités remplir pour la circulation des substances dési- 
gnées l'article premier. 

Les contrave~itio~is aux dispositions de ces dbcret,s seront pimies de 
cent h mille bancs (100 à 1.000 fr.). 

Article 7 .  - En cas de récidive, les pénalités édictées par la présenie 
loi seront doublées, et la peine de l'emprisonnement, dans le cas prévu à 
l'article 5, devra etre prononcée. 

L'article 463 du Code pEnal sera applicable, même en cas de récidive, 
aux délits prévus par la présente loi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le sursis à l'exécution des peines d'amende edictées par la prksente loi 
ne pourra être prononcé en vertu de la loi du 26 mars 1891. 

Article 8. - La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. 

L i ~ t e  des brevets d'invention relatiPs à In ohiniio 
demaudés en France du 1 1  septembre au 2 oc- 
tobre l n 3 3  ( 1 ) .  

292.705. - 2 septembre 1899. - Sp i t t e l e r .  - Procédé pour obtenir 
des solutions, liriipides des paranucléoalhumines im- 
pures. 

292.983. - 2 o'ctolire 1899. - S o c i è t é  g b n é r a l e  pour l a  fabr ica-  
t i o n  d e s  m a t i b r e s  p l a s t i ques .  - Nouvelle composi- 
tion pour la fabrication du celluloïd sans camplire. 

298.99%. - 2 octobre 1899. - S o c i é t é  A n o n y m e  d e s  m i n e s  de 
Yauli. - Procédc! de fabrication des acides anhydres 
en général par l'emploi de l'acide vanadique rouge ou 
de ses dérivés. 

293.432. - 12 septembre 1899. - V e r l e y .  - Prc!paration de cert,aiiis 
sulfater; organiques et  des subtances qui en dérivent. 

I I )  Coinrniinication de M U .  Marillier et Hobelet, Office international pour 
l'obtention des brevets d'invention en France et  à l'étranger, 42,  boulrvard 
Bonne-Nouvelle, Paris. 

ERRATA. 
Dans l'article intitult: : Recherche d e  la ge la t ine  dans lespas l i l l es  et 

les pd tes  de g o m m e ,  que nous avons piihlii: dans le niinikio de février 
1900 de ce Recueil (page 63), une erreur typograpliique, qui a éct~appé k 
la correction, nous a fait dire que les vérit:ibles pastilles de gomme se 
dissolvent en q u e l q m s  secondrs ; il faut lire : en. quelgîtes minutrs. 

Page 41. - Ilétablir l'orlhograptie exacte des iiorns propres de la 
manit're suivante : 

Il imker,  Allilin et Jesser. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité de ~ e c r k t ~ i r e  gihéral du Syn- 

dicat des chimistes, nons nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes aux industriels qui,en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont 3 la recherche d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les A n n a l e s  sont absolument gra- 
tuites. S'adresser 9 M .  Crinon, 43, rue Turenne, Paris. 

36 ans, t rbs au courant des analyses agricoles t.Liiidustriellcs. CHIMSTE desire . . eq i io i  dans l'indnstrie. Excellentes rr:f&rences. , -  

S'adresser au bureau du journal. 

Le Gérant : C. CRINON 

Lavai. - ïmp. parisienne L BARNÉOUD & cSm. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Précaotioiis H prendre pour assurer l'exactitude d e  
certnins dosages ncidiu~étriqiies. 

Par M. L.  MAGSIER DE LA S O ~ I C E .  

Les phénombnes dont je me propose de parler ici peuvent, au 
premier abord, paraître bien peu dignes de fixer l'attention ; 
j'espbre cependant arriver a faire voir que leur connaissance 
n'est pas dénuée de tout intérêt pratique. Le fut-elle, cesphéno- 
mimes n'en mériteraient pas moins d'êlre signalés, car leur dtude 
jette une certaine lumibre sur diverses constatations étranges que 
tout praticien est amené à faire au cours de ses travaux quoti- 
diens, constatations qui l'ambnent parfois i douter des résultats 
d'une analyse exécutée pourtant avec les soins les plus méticu- 
leux. 

N'est-il pas, d'ailleurs, toujours intéressant de chercher a sur-  
prendre le mécanisme de réactions sur lesquelles sont basées des 
méthodes que nous appliquons à toute heure, réactions simples 
en apparence, fort complexes en réalité, et soumises A l'influence 
d'une foule d'actions perturbatrices dont les effets peuvent soit 
s'ajouter, soitse détruire, suivant les circonstances dans lesquelles 
on opEre ? 

1 

Parmi les nombreux indicateurs employas pour reconnaitre le 
passage d'un liquide de l'état acide à l'état alcalin, l'un des meil- 
leurs est, sans contredit, la solution alcoolique de phénolphta- 
ISine. Cet indicateur est d'une sensibilité exquise ; les acides les 
plus faibles I'impressionnent,et la coloration rose qu'i: prend, en 
présence du plus Eger excès d'une base énergique, se produit 
brusquement par addition d'une seule goutte d'une liqueur au 
1/50 d'équivalenl à 10 ou 25 cc. de  liquide neutre. 

I l  semble donc que, second6 par un si précieux auxiliaire, le 
chimiste ne puisse jamais éprouver la moindre libsitation dans le 
dosage volumétrique des acides les plus faibles. Nous allons voir 
qu'une confiance aussi absolue serait injustifiée. 

Tout d'abord, il convient de remarquer que, si l'on se contente 
d'ajouter à un  liquide acide, avant de le saturer par une base, 
une seule goutte d'une solution très étendue de l'indicateur, les 
résultats obtenus seront légérernent différentssuivant que la satu- 
ration aura été effectuée à chaud ou  à froid. 
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De I'eau distillée, récemment bouillie, bien privée d'acidr: car- 
honique, reçoit une goutte d'une solution très étendue de  ph& 
nolplital6ine. puis une  goutte d'eau de baryte  N;'4.9, le  rriélange 
devient rose. Pprtons-le à une temphrature voisine de l'ébullition 
dans u n  tube ou  dans une petite fiole en verre  vert ; nous le ver- 
rons se décolorer.  

Refroidissons-le par immersion d u  tube dans I'eau froide, il 
reprendra sa teinte rose, et nous pourrons, il notre gré,  repro- 
du i re  la dkolorat ion et l e  retour de  la couleur par  des é1i:vations 
e t  des abaissements alternatifs de température. 

Au lieu d'introduire dans riolre tube une seule goutte de  phta- 
t h e ,  mettons-en cinq ou six avec la même quantité de baryte ; 
l a  teinte rose sera affaiblit par  la chaleur, mais elle n e  disparai- 
t r a  pas. 

Dans les mesures trks exactes, la proportion de l'indicateur ne 
devra donc pas étre  trks minime, si nous voulons comparer des 
résultats obtenus à cliaud avec des rksultats obtenus S froid, autre- 
ment le titre trouvé à chaud serait toujours un  peu plus élcvé que 
le titre déterminé à froid. 

l k c o r n m e n ~ o n s  l'expérience dans un tube en verre blanc ou 
rriieux daris une fiole eri verre teridi,e, mais suis  introduire la 
goutte de  baryte. 

L'eau pure, privée d'acide carboriique, ne  se colore point par 
addition de  phtaléine ; niais portons le niklançe a l'ébullition 
pendant quelques instants : nous verrons bientôt se produire une 
coloration rose, très faible d'abord, qui ira en s'accentuant pour 
devenir d'une intensité extréme. Si nous relions la fiole à un 
réfrigkrant ascendant, nous pourrons m ê m e  aisément mesurer, 
dans chaque cas particulier, la proportion d'alcali c k i é e  par  le 
verre eri uri terrips doririé. 

Une fiole en verre  allemand, d'un volume de  3 75 cc., lavée 
plusieurs fois 3 l'acide chlorhydrique avant d'étre soumise a cet 
essai, abandonnait, e n  six minutes d'ébullition modérée, un 
poids d'alcali susceptible de  saturer  u n  milligramme de bitae- 
trate de  potasse. En ajoutant à l 'eau O gr.  O05 de  tar t re  pur, on 
voyait la coloration rose apparaître au bout d'une demi-heure. 
L'expérience a kt6 recnrnrriencée u n  grand nnmhre d e  fois sans 
atténuation sensible; il a toujours fallu, eri opErant avec cette 
fiole, trente ininutes d'Ebullition pour  saturer  cinq milligrammes 
de tar t re  ou  un  milligramme un quart  d'acide sulfurique. 

Lorsqu'on voudra faire, à chaud,  une détermination acidimé- 
trique très précisc, il faudra donc éviter l 'emploi de fioles ou 
vases e n  verre  blanc et n'employer q u e  le  verre  vert, si l'on ne 
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veut pas s'exposer il trouver un léger déficit sur le poids de 
l'acide dosé. 

II 

Cne solution normale d'acide sulfurique est saturée par une 
liqueur de baryte estrûmcment faible (N/49); 5 cc. d'acide exi- 
gent 24.6 cc. de cette eau d e  baryte, pour donner, avec la phta- 
lSine, une coloration rose persistante. 

On étend, d'autre part, avec de l'eau récemment bouillie, 5 cc. 
di1 mkme acide normal à 100 cc., ce qui donne ilne liqueur 
N/20, dont 5 cc. sont saturbs par i 2 cc. 25 à 12  cc. 30  de l'eau de 
baryte. La dilution plus ou moins grande de l'acide, ou plutôt le 
poids plus ou moins considérable d'acide qui entre en réaction, 
semble donc n'avoir aucune influence sur le résultat obtenu, 
puisque 12.25 X 20 = 24.5. 

De ce que les choses se passent ainsi dans le titrage de l'acide 
sulfurique, avons-nous le droit de conclure qu'elles se passeront 
de même avec tous les acides ? Nous allons voir que non. 

Mohr a étahli, par des expériences prkcises (i),  que le bitar- 
trate de potasse est l'une des substances qui se prêtent le mieux 
aux déterminations acidimélriques. En ophant  sur des poids de 
1 gr. et de 2 gr. de tartre pur et sec, onohtient O gr. 937au lieu 
de 1 gr. et 1 gr. 995 au lieu de 2 gr. .  Ces résultats sont donc en 
déficit de 0 , 3 3  p. 100 seulement et  peuvent, par suite, être corisi- 
dérés comme trbs exacts. 

Ayant eu besoin, pour d'autres reciierclies, dti préparer plu- 
sieurs fois du tartre très pur, j'ai soumis un échantillon de clia- 
ciinr. de mes préparations ii un essai acidimktrique, et j'ai trouvé, 
entre la pesée et le calcul déduit du volume de  liqueur alcaline 
employée à la saturation, une diffkrence de 0 , 3  p. 100 dans u n  
cas, de 0,b p. 100 dans un autre, en faveur de Ia pesée, lorsque 
j'opérais sur un poids de tartre compris entre 2 et 3 grammes. 
Le voluine de liqueur alcaline nécessaire à la saturalion a été en 
effet : 

Dans le premier essai : 64 cc., au lieu de 64 cc.  2 .  
Dans le second : 55 cc. 85, au  lieu de 56 cc. 05. 
Ces rksultats confirment donc absolument ceux de  Mohr. 
Vient-on à modifier les conditions de l'expérience et à titrer 

des poids de  tartre compris entre O gr. 2 et O gr. 4. c'est-à-dire 
des poids environ dix fois plus faibles que les premiers? La diffS- 
rence en  faveur de la pesée s'accentue t:t s'éléve à 1 p. 100 
environ. 

(i)  Mohr. Truite d'anulyse chinliqw ù l'aide des l i q i i e ~ w s  Iltries. - 20 6dit. 
française, p. lM.  
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- i 2 k  - 

Au lieu de  O gr .  2727, on trouve O gr.  26913. 
Aulieu de  O gr.  394.h, on trouve O gr. 3918. 
Au lieu d e  O gr.  4156, on  trouve O gr.  2137. 
D'autre part ,  avec u n  poids de  tartre d e  O gr. 0520, pesk avec 

le plus grand soin, la différence atteint 2,8 p.  100;  a u  lieu de 
O gr. 0320, on trouve O gr. 0311, soit une différcnce de O gr. 0009 
o u  2,8 p .  100. 

Si donc nous nous servions de  tartre pur  e t  sec pour  titrer nos 
liqueurs alcalines, les liqueurs seraient exactes a 0,3 p. 100 p r k :  
lorsque nous déterminerions leur titre en saturant un poids de 
tar t re  compris  entre  i et  3 gr.; elles s 'ka r te ra ien t  du titre 
réel de 1 pour !00, lorsque la prise d'essai serait dix fois 
moindre, et l 'erreur atteindrait %,8 p. 100, si l'on pesait seule- 
ment O gr .  020 de  tartre. 

L'erreur commise est donc ici fonction de la prise tl'cssai, ce 
qui  montre qu'on aurait  tor t  d e  vouloir prendre le tartre 
coninie point de d6par.t d e  l'acidimétrie. Mais une autre  corisé- 
qucnce, bien plus intéressante, découle cles olmrvat ions qui p r t -  
céùent. 

Si une liqueur alcaline a été titrée a u  moyen (le l'acide sulfu- 
r ique ou  de l'acide oxaliquc, e t  qu'on veuille, à l'aide de  cette 
liqueur, doser une quanlité de  tar t re  comprise en t re  1 et 3 gr., 
le  rksultat sera trhs exact. 

Si l'on veut, au  contraire, avec cette mêrne liqueur, doser une 
quantité de tar t re  d e  O gr.  03 (quantité qui,  au  premier  abord, 
parait devoir être évaluée avec une e r r e u r  bien minime,  puisque, 
pour  saturer O gr.  03 du  tartre avec l'eau clc baryte N/4.9, il faut 
78 divisions de la burette), le résultat sera e n  déficit d e  pres de 
3 p. 100 sur  le poids réel ,  ce  qui  revient à dire  que,  dans ce der- 
nier cas, l 'erreur se rad ia  fois plus forte que dans l e  premier. 

La liqueur destinee au dosage de t rés  faibles proportions de 
lar t re  devra donc être  titree elle-méme, non avec l'acide sulfu- 
r ique ou  l'acide oxalique, mais avec une solution de  tar t re  à u n  
titre voisin de celui des liqueurs dont on se  propose d e  ddtormi- 
ner  l'acidité. 

La raison de  ces divergences est, d'ailleurs, facile à trouver. 
L'erreur porte, en effet, dans un cas comme dans l'autre, sur  la 
fin de l'opération, c 'est-à-dire sur  les derniCres traces d'acide a 
saturer. Or, comme il  arrive toujours un moment, quelque con- 
ceritr8e ou quelque étendue qu'ait été la solution initiale, où les 
traces d'acide libre sont les miimcs dans les deux cas, l 'erreur 
absolzir, résultant d e  la faible basicité d u  second carboxyle de 
l'acide tar t r ique,  n'est nullement proportionnelle à l 'erreur vela- 
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livc. Celle-ci, clans le premier cas, est très faible, parce que l 'er-  
reur  absolue affecte un poids considérable d e  tar t re ,  tandis 
qu'elle devient considérable dans le  second cas, où l 'erreur 
absolue modifie u n  poids cent fois plus faible. Avec l'acide sul- 
furique, ces diffi.rences, ainsi q u e  noils l'avons di t  en cnmmen- 
c;ant, ne  se  produisrnt pas, parce que la saturation de l'acide est 
immédiatement complète et ne permet  A la phtaléine de  rougir  
qu'aprhs le  remplacement de  la totalité de  l'hydroghne p a r  l e  
métal de la base employée : dans le tartre, au  contraire, la satu- 
ration demeurant inachevée: la phtaléine, sollicitée, d'une part ,  
pa r  un acide estrémement  faible, de  l'autre par  une base puis- 
sante, commence à rougir malgré la présence des dernières traces 
d'acide libre. ( A  suivre). 

N o t e  s u r  une modification ii l'analyse qualitative 
du g r o u p e  du  suIfhydrate d ' a m m o n i a q u e .  

Par RI. FLILDISA~D .Jt..is 

Tous ceux qui  ont e u  a diriger des élèves savent combien l'a- 
nalyse qualitative du groupe comprenant les corps précipitables 
par  l'ammoniaque et le sulfliydrate d'ammoniaque présente d e  
difficultks pour  les dkbutanls. lorsqu'ils ont affaire à des mélanges 
contenant a la fois, avec les métaux du groupe en question, des 
pliospliates, borates, osalates, fluoriires, fluosilicates des l m e s  
a!calino-terreuses. 

Kous avons clierclié à rendre l'analyse d e  c e  groupe plus facile 
en éliminant, tout d'abord, les bases alcalino-terreuses et en 
apportant a la marche analytique les modifications qui font l'ob- 
jet de la présente note. 

Yous supposerons que  la solution clilorhydrique, aprLs skpara- 
tion des corps précipitables par  l'hydrogène sulfurS, renferme : 
nickel, cobalt,  fer, zinc, chrome,  manganèse, alumine, phos- 
phates, borates, oxalates, fluosilicates, baryte, strontiane, c h s u s  
et magnésie. 

1 a liqueur est évaporkeà siccité, e t  le  ri-sidu est trait& dans une 
capsule d e  platine par  un léger excés de WLL12 ; on chauffe rrio- 
dérément, pour  chasser les acides déplacés par  SOLH2 ; on reprend 
par  un peu d'eau bouillante ; on laisse refroidir ; on ajoute égal 
volume rl'alcool a 9s0, et on sépare p a r  l e  filtre la baryte, la 
strontiane et la cliaus à l'état d e  sulfates, ainsi q u e l a  silice résul- 
tant d e  la tlkoniposition des fluosilicates. 

Ce précipiti:,, convenablement lavé, est mis d e  cbté pour être 
analysé comme nous I'inrliqiierons plus loin. 
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La liqueur filtrée est portée à l'ébullition pour chasser l'alcool; 
lorsqu'elle est refroidie, on y ajoute 20  à 25 cc. de solution c m -  
centrée de citrate d'ammoniaque, du sel ammoniac et un excès 
d'ammoniaque, et on l'agite fortement avec une baguette deverre. 
La formation d'un précipité indique la présence de l ' ( d e  phos- 
phorique et de la nzopekir:. 

S'il ne se forme pas de précipité, on prélBve deux prises d'es- 
sai de la solution citrique. Ilans la première, ou ajoute du phos- 
phate de soude ; iin précipité indique la présence de la mngnisie 
et l'absence de l'acide phosphorique. S'il n'y a pas de précipité, on 
ajoute, dans l'autre essai, du clilorure de rnagnbsium ; s'il y a pré- 
cipith, pr6sence d'acide phosphoriqz~e, absence d e  nzagnésie. 

Si I'on dkciile la présence de  l'acide phosphorique, on ajoute, 
dans le resle de la solution citrique, du chlorure de magnésium 
en 16ger excès, afin de précipiter tout l'acide pliosphorique ; on 
agite fortement et or1 filtre. 

La solution filtrée est alors versde, par petites portions, dans 
une capsule de platine chauffée au rouge, de façon à évaporer 
rapidement la solution ct a calciner le résidu. 

Celui-ci est alors repris par kICl chaud ; on filtre ; la liqueur 
filtrée est prdcipitée par le sel ammoniac, l'ammoniaque et le 
sulfliydrate d'ammoniaque, et I'on sépare par le filtre les 
sulfures de nickel, de cobalt, de fer, de niariBanksi et de zinc, 
ainsi que l'hydrate de chrome et l'alumine. 

Le précipité. mixte, trait6 par 1 partie d'IIC1 et 5 parties 
de  solution cl'hydrogéne sulfurk, se dissout, sauf lcs sulfureii de 
nickel et de cobtrli,, qu'on sépare par le filtre et qu'on analyse par 
les procédés connus pour caractériser le nickel et le cobalt. 

La liqueur filtrée, contenant le fer, le manganèse, le chrôiiie, le 
zinc et l'alumine, est portée à l'ébullition avec quelques cristaux 
de chlorate de potasse, puis saturée par un excès d'hydrate de 
soude et  portée a l'ébullition, puis filtrée. 

Dans la liqueur filtrée, on rcclierclie le zinc par I'hydrogbne 
sulfuré et Z'cilumi~ie par acidification au moyen de IICl et préci- 
pitation par l'ammoniaque. 

Pour rechercher lefer, le mangankse et le clirome dans Io pr8- 
cipilé formé par la soude, on opère coninie suit : une petile par- 
tie du précipité (qui doit avoir Sté bien lavé pour enlever tous 
les chlorures) est dissoute dans IICl et additionnée de prussiate 
jaune de potasse, pour rechercher le /CI- par formation d e  bleu 
dc Prusse. 

Le reste du précipité est passé dans un tube à essais avec de 
l'oxyde puce de  plomb et un excès d' AzO" ; on porte A I'ébulli- 
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tion, et on laisse déposer les matières insolubles. Deux cas peu- 
vent se présenter : 1 O  En présence d'un excès de manganése, la 
liqueur surnageante est violette ; 3 0  En présence d'un excès de 
chrôme, la liqueur est jaune. 

Dans le premier cas! on décante la solution violette sur un 
filtre; le liquide filtré est chauffë, puis additionné de quclqucs 
cristaux d'acide oxalique, qui font disparaître la coloration vio- 
lette indiquant le mnngnntss, et la solution devient jaune. Comme 
cette coloratiori jaune peut ôtre dùe a du fer ou a un cliroinate, 
ou a ces deux corps, la  solution est neutralisée par la soude, 
rendue acide par l'acide acétique et additionnée d'acétate de 
plomb, qui donne un précipité jaune indiquant le chrome. 

Dans lesecond cas, c'est-&dire si la solution, traitée par l'oxyde 
puce, est jaune, on lave pardkcaritation la partie insoluble restée 
dans le tube; on ajoute dans le tube un peu d'oxyde puce et de 
AzO" et l'on chauffe ; la coloration violette de la solution 
indique la présence du ~~nrirr!jiirii,se. 

AecL~?rcl~e des basas r~lcizli~to-terreuses. - Le précipité qui a ét6 
mis de cûté dans le principe et qui contient la baryte, la stron- 
tiane et la cliaux a l'état de sulfates, et la silice résultant de la 
décomposition des fluosilicates, est traité a l'ébullition par une 
solution de  carbonate de soude; on laisse déposer ; on décante la 
solution ; on fait bouillir le résidu avec unc nouvelle solution 
de carbonate de soude, et on renouvelle le inèine traitement deux 
fois, de façon à transformer les sulfates en carbonates, qu'on 
sépare par le filtre. 

Les carbonates sont lavés, pour enlever toute trace de sulfates 
solubles; puis ils sont dissous sur  le filtre parHC1 dilué; dans une 
partie du liquide filtré, on recherche la D n r ~ t c  par l'acide fluosi- 
liciqiie ; on ajoute un peu d'alcool et l'on filtre; dans le liquide 
fiItr6, on cherche la strontinne par la coloration de la flamme. 

Le reste de la solution, contenarit la baryte, la strontiane, la 
cliaux à l'état de clilorures, est additionni! d'un léger excès d'une 
solution de sulfate d'ammoniaque ou de sulfate de potasse (pr6- 
parée à froidj, qui précipite la baryte et la stron2iane à l'état de 
sulfate, qu'on sépare par le filtre. 

Dans la liqueur filtrée, additimnée d'une goutte de SObH2, on 
cherche la chaux par l'oxalate d'ammoniaque ou par l'alcool, qui 
insolubilise le sulfate de chaux. 

Pour la recherche de la potasse et de la soude, on emploie une 
partie de la liqueur filtrée, après sPparation des corps précipi- 
tables par l'liydrogim sulfurh. Cette liqueur est traitée en riihne 
temps par l'ammoriiaquc, le sulfhydrate, le carbonate et le plios- 
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pliatc d'ammoniaque ; on filtre ; on dvapore 
calcine pour détruire les sels ammoniacaux 
potasse et la soude dans le résidu. 

à h0 degrés ; on 
et l'on cherche la 

Méthocla simple et  rapide pour la  déterriiiuntiou 
do l'iiidice d'iode des corps simas. 

Par M. J .  I~FLI.IFII. 

L'indice d'iode, l'une des constantes les plus importantes des 
corps gras, est encore trbs gknhalement déterminé par la méthode 
de Hübl. Cette méthode, appliquée convenablement, donne 
des résultats assez constants, mais elle est longue et compliquée. 

Elle consiste, comme on le sait, i fa i re  réagir, sur un poidsconnu 
du corps gras dissous dans le chloroforme, et en présence d'une 
solution alcoolique de biclilorure de mercure, un excès de solu- 
tion alcoolique d'iode, et à titrer, après 8 ou 3 heures de contact, 
l'excès d'iode avec l'hyposulfite de soude décinormal, après addi- 
tion d'iodure de potassiunl, et, comme indicateur, d'un peu de 
solution d'amidon. 

Elle exige donc l'emploi d'une solution alcoolique d'iode, d'une 
solution alcoolique de suùlimé corrosif, d'une solution d'iodure 
de potassium, d'une solution N/10 d'hyposulfite de soude et enfin 
d'une solution d'amidon, soit, en plus du chloroforme employé 
polir dissoudre le corps gras, cinq liquides, dont deux se  con- 
servent mal. 

La solution d'iode, dont le titre varie constamment, le chloro- 
forme, qui peut fixer un peu d'iode, la solution de biclilorure de 
mercure, qui en fixe toujours, obligent i faire une ép'euve a blanc, 
c'est-à-dire sans huile. La détermination de  l'indice d'iode, par 
cette méthode, est donc compliquée et longue. 

Divers auteurs ont cherché à simplifier la méthode, soit en fai- 
santdissoudre l'iode et le sublimi: ensemble, soit, comme U'ys, en 
prbparant une solution d'iode stable et d'action plus rapide en 
faisant dissoudre l'iodedans l'acide acétique et en y faisant passer 
un courant de chlore en quantité déterminée, pour obtenir du 
clilorure d'iode, soit encore en faisant dissoudre I'iode dans un 
mélange d'alcool absolu et de cliloroforme. Ces deux dernières 
solutions sont assez stables ; et l'action de celle de  Wys sur les 
corps gras étant rapide permet d'abréger be;iucoup l'opération. 

Aucune de ces méthodes n'est cependant essentiellement prati- 
que, et toutes exigent un calcul, facile à la vérité, mais qui com- 
plique encore l'opération. J'ai pensé qu'une méthode siniple,trés 
pratique et Bvitant tout calcul, pourrait rendre des services aux 
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- 129 - 
analystes. Cette méthode sacrifie un peu a l'esactitude, mais la 
détermination trés précise de l'indice d'iode n'est utile que dans 
des cas exceplionnels. Il semble bien inutile, en effet, de prendre, 
avec une trés grande exactitude, une constante des corps gras qui 
varie dans des limites assez étendues, nléme pourle mSme corps 
gras pris à l'état de pureté absolue ; c'est ainsi que l'indice d'iode 
de l'huile d'olive peut varier de 3 a 4 unités. 

J'ai donc institue la méthode suivante, qui n'exige, en plus du  
dissolvant, qu'une seule liqueur ; cette inCtliode permet d'opther 
comme pour un dosage alcalimhtrique et évite tout calcul. 

Je prépare le réactif de rnanibre qu'en prenant i gramme de 
corps gras, chaque dixiéine de centimètre cube represente i 
p. 100 d'iode absorbé par le corps gras. En lisant sur la burette le 
nombre de  diuihmes de cc. employé, on obtient donc immédiate- 
ment l'indice d'iode cherché. 

Pour préparer une liqueur stable, on ne peut pas eniployer l'al- 
cool. L'acide acétique cristallisable convient très bien, mais I'iode 
n'y est pas suffisamment soluble pour obtenir une liqueur assez 
concentrCe (100 gr. par litre). !lu reste, l'action de l'iode seul est 
trop lente pour être réellement pratique. J'ai tourné la difficulté 
en remplaçant une partie de I'iode par un poids équivalent de 
brome, dont l'action sur les corps gras est exactement la même. 
que cellc de I'iode. 

On peut prkparer la liqueur en prenant les iialoïdes dans le 
rapport de  leur poids atomique, par exemple i atome d'iode et 
1 atome de  brome, ou 1 atome d'iode et 2 atomes de brome, et en 
poids tels que le tout, calculé en iode, reprtsente exactenierit 
100 gr. par litre. 

On pbse donc, suivant le cas : 

i Iode.. . . . 50 gr. 
Brome. . . 32 gr. ou 4 O cc. 2 .  

il / Iode . . . . .  33,s 
Brome. . . &2,% ou 13 cc. Y .  

on dissout dans 950 cc. d'acide acétique cristallisable ; on sature 
de sublimé corrosif (environ 95 gr.)  et  on laisse en conlact pen- 
dant i ou 2 jours. 

Pour amener la liqueur au titre voulu, on fait écouler dans un 
exces d'iodure de potassium fi cc. du liquide et on ajoute de la 
liqueur NI10 d'hyposulfite, jusqu'à décoloration complète. On 
ajoute alors la quantith d'acide acétique indiquée par le calcul, 
pour ramener la liqueur au titre de 100 gr. d'iode par litre. Un 
nouveau &sage, a p r h  cette opération, indique si la liqueur est 
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bien au titre voulu ; 5 cc. doivent exiger, pour leur décoloration 
complète, 39 cc. h d'liyposulfite. La liqueur no i n'émet aucune 
vapeur colorée, la! liqueur no 2 émet quelques vapeurs jaunes, 
et il est priirlent, pour la conserver au titre, de puiser dans le fla- 
con avec une pipette pour remplir la burette, plutôt que de 
verser dans cette dernibre avec le flacon même. Avec cette pré- 
caution, toutes deux conservent bien leur titre. Celles que j'ai 
préparées au commencement de mai de l'année dernière ont peu 
varié actuellement. 

L'action de la liqueur no 2 est plus rapide que celle du no 1, 
surtout à la fin rie l3op6ration. 

On peut employer d'autres proportions d'lialoïdes; l'essentiel 
est que les deux, calculés en iode, représentent 100 gr. d'iode par 
litre. 

Dissolvnnt. - ; e dissolvant se prépare ainsi : 

Acide acélique cristallisable.. . .  300 cc. 
Chloroforme.. . . . . . . . . . . . . . . . .  500 cc. 
Sublimé corrosif.. . . . . . . . . . . . .  5 saturation. 
Iodure de potassium I O  p. 100.  10 cc. 
Solution d'iode-brome. . . . . . . . .  jusqu'acoloration jaiinc- 

rouge permanente. 

Dt'temlnution d e  l'indice d'iode. -- On pbse, dans une capsule 
ou une fiole conique, 2 gr. du corps gras a essayer; on ajoute 
% O  cc.  du dissolvant; puis, en agitant, avecune burette à disiènies 
assez espacés pour pouvoir apprécier les demi-dixièmes, on 
ajoute le réactif iode-brome. Au di-but, la décoloration est instan- 
tanée, et il en es! ainsi avec l'huile d'olive, par exemple, jusqu'a 
80 dixiérnes de cc. ; puis, la décoloratiori se produit plus lente- 
iiient. 

On continue alors a ajouter Le réactif par dixibmes ou demi- 
tlixiimt?~ de cc., jusqu'à ce que la coloration jaune-rouge pro- 
duite persiste pendant au moins 3 minutes. On n'a plus qu'à lire 
sur la burette le nombre de disièines de cc. employés; c'est 
l'indice d'iode cherché. 

On peut ajouter à 30 cc. du dissolvant 4 dixième de cc. de 
réactif iode-brome, s'arrêter dans l'essai avec l'huile à la méme 
intensité de coloration et retrancher 1 de l'indice lusur la burette. 

On peut aussi ajouter immédiatement un excès de liqueur iode- 
brome, laisser en contact pendant 10 minutes et titrer l'excès 
d'iode après addition d'iodure de potassium. 

Les résultats fournis directement par cette nouvelle méthode 
sont sensiblement les memes que ceux de laméthode deRübl, avec 
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tendance à être un peu plus forts, mais on sait que cette dernière 
donne des r6sultals un peu inférieurs à la tliirorie. 

Voici quelques rhsultats oblerius directement : 

Indice 
d 

Huile d'olive. . . . 82 à 85 
- d'araçliide. 83,s à 90 (trbs variable) 
- de sBsame . 108 sur un seol échantillon - de coton . . 1 i 3  id. 
- denoix .... i 4 6 à 1 5 1  
- de l in . .  . , . 468 sur un seul écliantillon. 

Uscliçrclie da la saccliariiio dans les iiiutières 
rliiiieiiteire~. 

Par M. J .  de BREVANS 
Cliirnistc principal au Laboratoire municipal de Paris. 

Mon collègue hl. ï ruchon, dans un article publié dans les Anna- 
les de Cltirnie Analytiqlce du 15 fkvrier dernier, a mis au point 
d'une façon trks prccise, le procédé gknéral de reclierclie de la sac- 
charine dans les matikres alimentaires. Comme suite a ses recher- 
ches, nous nous proposons d'examiner quelques cas particuliers 
qui exigent une préparation spéciale dela matikre aessayer,dans le 
but d'&carter certai~ies causes d'erreur que nousavons eu I'ocça- 
sion de constater. 

On sait que les tannins fondus avec les alcalis donnent nais- 
sance à une petite quantité d'acide salicylique; Schmitt, l'auteur 
de la méthode do recherche de la saccharine par transformation 
en acide ortlioxybenzoïque, pensait éliminer cette cause d'erreur 
en se servant, comme dissolvant, d'un mélange à voluiiles égaux 
d'6ttier éthylique et d'éther de pétrole. Mais, si certains tannins 
sont insolubles dans ce liquide, tous na le sont pas, ou tout au 
moins certaines subtances s'y dissolvent, en doriiianb, aprBs la 
fusion, soit de l'acide salicylique, soit des subtances très voisines 
produisant une réaction colorée avec le perclilorure de fer 
dilué, ce qui pout amener des doutes dans l'esprit d e  l'expert. 
Comme exemple de ce fait, nous citerons, le suc de réglisse. Si 
L'on traite une solution assez concentrée de ce suc, par.la mé- 
thode de Schmitt, on obtient trés nettement la réaction de l'acide 
salicylique avec le perclilorure de fer. on' arrive aux mêmes 
rksultats avec quelques esphces de vins et certaines bibres. Ces 
essais, faits avec des suùstancesdans lesquelles nous ne pouvions 
pas suspecter la présence de la saccharine, nous ont amené à 
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clierclier un prockié d'élimination des corps qui  peuvent Stre 
u n e  cause d'erreur. 

Après de nombreuses tentatiSles, nous avons définitiveinrnt 
adopt6 le procédé suivant qui,  jusqu'a présent, nous a donnb toute 
satisfaction. Le liquide, ou  une solution assez concentr6e de la 
niatibre à essayer, est addition116 d'un excès de  perchlorure (le 
fer  en snliitinn concentrée (10 à 15 cc. d'une solution a 30"RaurnB 
pour  500 cc. du  liquide) ; le  sel ferrique p r k i p i t e  le tannin à 
l'état de  tannate d e  fer. L'acide clilorliydrique libre est saturé 
p a r  le carbonate de chaux, qui précipite en m ê m e  temps l'excès 
d e  fer. Le carbonate d e  chaux est ajouté en quantité suffisante 
pour  rendre la liqueur neutre ou trhs faiblement alcaline, cc dont 
o n  s'assure au  moyen d'un papier de  tourncjol sensible. 

Le traitement que nous venons d'indiquer a ,  non seulement 
pour  effet d'éliminer les corps gênants, mais encore il sert à 
rl6féquer la l iqueur ;  on  obtient, en effet, dans la plupart dm cas, 
u n  liquide limpide et complètemer,t incolore, ou seuleirierit coloré 
en jaune paille, après filtration. 

I I  est facile de s'assurer que les deux réactifs ont  éti: cinploy4s 
en proportions convenables; on doit, en effet, obtenir,  après que 
le  dégaperncnt d'acide carbonique a cessé, nnc bouillie très fluide 
ayant la couleur d u  peroxyde d e  fer. Dans ces conditions, les 
matikres solides se  précipitent compléteinent et rapidement. 
I.orsque le filtratum est encore color6, un  second traitement, fait 
avec de iniriirries quaritités de clilorure ferrique et d e  carboniite 
d e  cliaux, perniet d'arriver au résultat désiré. 

L'élimination des tannins susceptibles d'induire l'expert en 
e r reur  étant assurée, il restait a savoir si le traitement indiqué 
ne  pouvait avoir une action sur  la saccharine ct si nocs la retrou- 
vions clans l e  filtratuni intégralement ou e n  quantité suffisante 
pour  la caractériser. Pour nous en a j sure r  nous avons fait les 
essais suivants : 

1. Nous avons traité une solution aqueuse dr: saccharine, repr6. 
sentant 3 milligr. d e  c e  produit,  par  le perclilorure d e  fer et le 
carbonate d e  cliaux. Le précipité a été recueilli su r  un  Bltre, 
convenablement lavé a l'eau distillée e t  décomposé p a r  l'acide 
pliospliorique. Dans la solution acide obtenue, nous avons reclier- 
ché  la saccharine par  la méthode ordinaire;  nous n'en avons pas 
retrouvé. P a r  contre, dans le filtratum nous avons nettement 
décelé sa présence. 

Ce fait montre  bien que le  sulfimide henzoïqiii  ne forme pas, 
dans les conditions de  l'expérience, des corriposés insolubles avec 
la  cliaux ou le fer. 
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2.  Avec une solution de 10 gr. de  suc de  reglisse pi teux p a r  
litre, nous avons fait les essais suivants : 

a) Dans 400 cc.  d e  la liqueur pure,  nous avons reclierclié la 
saccliarine p a r  la métliode de Schmitt ; nous avons obtenu t rès  
nettement la réaction du salicylate de  fw. 

6)  Dans IO0 cc. de  la m h e  liqueur, nous avons repdté cette 
reclierclie, mais apriis la défbcation au perclilorure de fer et au 
carbonate d e  chaux. Le résidu final, traité par  le pcrclilorurc d e  
fer au  1/10.000, a pr is  seulement une coloration brunâtre ,  sans 
aucune trace de violet. ' ' 

c) Dans le même voliiine de la soliition de suc ds  réiglisse, adrli- 
tionné d e  3 milligr.  de saccliaririe, soumis aux traitements 
indiqués dans l'essai 0, nous avons pu caractériser parfaitement 
le sulfimide benzoïque. 

3 .  Nous avons répété ces trois essais avec un  mélange de  bière 
brune e t  de  bière blonde, et nous sommes arrivé aux mBmes 
résultats. 

Les expériences que  nous venons d'indiquer ont été répétées 
un grand nomhre de  fois e t  nous permettent de conclure q u e  le 
traitement a u  chlorure ferrique et  au  carbonate de  cliaux, non 
seulement n e  présente aucun inconvénient, mais  assure 1'8limi- 
nation des suhstapces pouvant t romper l e  chimiste. 

Dusage  d e  l'extrait sec dantii les vins inut69 
à l'alcool. 

Par M .  JLLES WOLIT. 

Kous avons maintes fois CIE frappé de  la difficulttl: qu 'on 
éprouve à faire une détermination exacte de l'extrait sec dans les 
vins sucres. Les chiffres q u e  nous trouvions nous paraissaient 
trop faibles pour  des vins normaux,  et notre avis fut que  le dosage 
du sucre nc devait pas Btre Btranger i cette anomalie. C'est en 
sounlettant les vins sucrés à la fermentation que nous avons été 
éclairé à ce sujet.  En effet, les extraits obtenus ainsi 4taient d'un 
poids normal .  11 est donc certain que le  dosage d u  sucre par la 
liqueur cupro-potassique fournit des  résultats gén15ralement un  
peu élevés. Quand les  vins ne renferment que  quelques grammes 
(le sucre par  litre, l 'erreur est minime, mais, lorsqu'on se trouve 
en p r k e n c e  d e  vins sucrés, renfermant jusqu'a 200 et 9 5 0  
grammes de  sucre par  litre, cette e r r e u r  se trouve multipliée p a r  
100 ou  200,  et on a des difïérences variant entre 5 et  10 gr .  p a r  
litre. 

Afin d'éviter l'opkration toujourslongue de la fermentation, et 
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dans l'espoir de tourner  la difficulté, nous pensions qu'en dosant 
le cuivre par  peske, suivant la niéthode de Soxlilet, e n  nous entou- 
rant d e  toutes les précautions nécessaires, nous pourrions faire 
une determination beaucoup plus rigoureuse d e  sucre, mais les 
résullats ne furent pas sonoiblement diffkrents, e t  nous avons 
renoncé à cette manière d'opérer.  

Pour  mettre  bien e n  évidence les faits énoncés ci.dessus, nous 
avons entrepris une sArie d'analyses comparatives d e  vins sucrés 
avant e t  aprks fermentation ; ces analyses ont porté  sur  des vins 
naturels mutés à l'alcool. Voici, en peu de  mots, comment nous 
prockdans. 

Avant de soumettre les vins à la fermentation, nous chassons, 
par  évaporation au  bain-marie, l'alcool en excbs. Nous com- 
mençons par  mesurer  un volume d6terrnirié d u  liquide (4.00 
ou 500 cc.) ; nous chassons l'alcool, e t  nous laissons refroi- 
d i r  ; enlin, rious ramenons, avec l'eau distillée, au  volume pri- 
mitif. Le vin, ainsi débarrassé de  l'alcool, est addition& d e  
levure de bière et  soumis a la fermentation dans une étuve dont 
la tempijrature est maintenue à 26 degrés. L a d u r i e  de  la  fermeri- 
tation varie avec la qualité de la levure. On reconnaît que l'ope- 
ration est terminBe lorsque la levure s'est rassemblée a u  fond de 
la bouteille. Nous retirons alors le  liquide d e  l'étuve ; nous lc 
filtrons, et nous procédons à l'analyse par  les méthodes ortli- 
naires. 

Voici les risultats ohteniis en opérant sur  quelques kchantil- 
Ions de vin muté a l'alcool : 

A v m t  
fcrrrientalion 

Extrait Extrait 
lotal Sucrc r idu i t  
- - - 

Vinrouga . . . .  164.2  150.0 15.2 
id 218.3 208.0 i i . 3  

Vinblanc, . . . .  403.2 192.0 42.2 
id. 211.5 189.0 23.5 
id. i93.7 163.6 30 .1  
id. 211.5 200.0 1 2 , s  

Malaga brun .  . . 198.0 184.6 13.5 

A p r h  
fernicnt.ation 
v- 

Extrait E;xtr;~it 
total Sucre réduit 
- - - 

17.5 1.42 17 .3  
24.3 l i . 7  48.6 
22,9 2 . i  21.8 
29.3 1 . 3  1 9 0  
32.6 3 .6  30.0 
29.5 2.5 41.0 
h l . 5  6.3 35.8 

Dosage du  tannin et d e  l'acide gallique. 
Par  h l .  F R ~ I S A N D  JEIX. 

Principes. - Si, dans une solution d e  tannin ou  d'acide gai- 
lique, rendue alcaline par  le  bicarbonate d e  soude, or1 verse 
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goutte à goutte une  solution d'iode iorlurke, l 'iode forme iinmé- 
diatement, avec l'acide astringent, un composE soluble, coloréen 
rouge groseille, qui  n'a plus la propriété d e  colorer l'amidon en 
bleu, ainsi qu'on peut l e  constater e n  portant une  goutte de  la 
solution sur  un papier enduit d'amidon en poudre.  

Tous les tannins, tous les acides astringents, comme l'acide 
gallique, se comportent,  ,à l'égard de la solution d'iode, en milieu 
alcalin, comme l'acide tannogallique ; l'acide gallique absorbe 
un peu plus d'iode que  le tannin. 

La solution d'iode permet d e  titrer les acides astringents con- 
tenus daris les écorces, bois, feuilles, extraits, etc.,  en pre- 
nant pour  t e rme d e  comparaison, pour  les tannins précipitables 
par la gélatine, l'acide tanno.galliyue, et, pour  les acides astrin- 
gents non pritcipitablos par  la gélatine, l'ocide gallzqzic. 

Réactifs. - Les rt5actifs nécessaires pour  efïectuer les titrages 
de tannin e t  d'acide gallique sont : une solution d'iode titrée par  
rapport a O gr.  0 1  (le tannin et  à 0 gr .  01 d'acide gallique ; une  
solution de  bicarbonate de soude saturée a froid ; une solution 
d'albumine d'œuf à 2 p. 100 ; du chlorure de  sodium e n  poudre ; 
du  tannin p u r  e t  de l'acide gallique cristallisé, sicliés i 100 
degris.  

C'slensibs. - Les appareils nécessaires sont : un  gohelet de 
verre u n  peu épais d e  5 c,cntimktres de diamktre et de  8 centi- 
mètres de  hauteur ,  portant un trait  de jauge ali volume 50 cc. ; 
une burette Gay-Lussac diyisée en 1/10 ; des feuilles de  papicr 
buvard blanc. 

Ti lrage  de ln solution d'iode pav rapport au tannin .  - Dans u~ 
petit mort ier  e n  verre, on broie ? g r .  7 d'iode avec5 à 6grainmes 
d'iodure de  potassium et un  peu d'eau, et l 'on ;tend d'eau distil- 
lée, de  façon à obtenir 1 l i t re  do solution ; on remplit  la burette 
graduée avec la solution d'iode ; on  plie en deux unrquart d e  
feuille d e  papier  buvard blanc et  on frotte u n e  des faces d e  la 
feuille avec de l'amidon en poudre fine, de façon à enduire toute  
1ii surface d 'une  lkgkre coudie  d'aniidrin, dont on fait tomber 
l'excbs en secouant le papier et en lissant ensuite la couche avec 
le doigt ; o n  introduit dans le gobelet d e  verre, dans lequel 04 a 
mis une baguette de  verre  servant d'agitateur, 10 cc. d'une solu- 
tion de  tannin pus  à O , #  p .  100, puis 5 cc. de  La solution saturée 
de bicarbonate do soude ; on verse alors dans le  mélange la solu- 
tion d'iode, goutte à goutte, toutEen agitant circulairement le 
mélange avecJlaibaguette de verre ; quand  on s'versé ainsi envi- 
i o n  9 cc. d'iode, on cornnience à faire des touches s u r  l e  papier  
amidonné ; cet effet, on tourne la baguette deux fois dans le  
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liquide, et, en la sortant: on lui fait touclier la paroi du gohelet, 
pour enlever l'excès du liquide ; puis, on porte l'extrémité de la 
baguette près de la surface du papier amidonnE, de façon 
que la goutte qui reste touche seule le papier. 

Le point d'arrêt du titrage est inrliqii6 par la formation d'une 
taclie grise laissant u n  cercle bleu sur le papier amidonné. Dès 
qu'on observe cette tache, on ajoute de l'eau distill6e dans le 
gobelet de verre, jusqu'au trait de jauge, et on fait une touche 
sur le papier amidonné ; la tache ne doit pas se manifester, si 
L'ou n'a pas dCpassE lepoant de satztration ; on verse alors, d'un seul 
coup, 5 a 6 gouttes de solution d'iode; on fait une nouvelle touche. 
et on continue de verser la solution d'iode, jusqu'à ce qu'une der- 
nibre touche produise un cercle hleu sur le papier amidonné, ce 
qui indique le point final du titrage. 

Lcs touches doivent être absorbées rapidement par le papier 
amidonné, et l'on s'arrête dès la première apparition d'un cercle 
nettement bleu, disparaissant assez rapidement. 

Si, pour 10 cc. de la solution de tannin, on a employé de 
10 cc. à 10  cc. 5 de solution d'iode, la dilution est convenable, et 
l'on procède a l'ktablissenient du titre dkfinitif de la solution 
d'iode, en recommençant le titrage sur 10 cc. de la solution de 
tannin. Dans le cas contraire, on modifie la solution d'iode en la 
diluant ou en la renforçant, de façon qu'elle soit A peu prés 
équivalente en volume à la solution de tannin servant à établir le 
titre. 

Il est indispensable de s'attacher a opérer Ies titrages dans des 
conditions identiqueset, autant que possible, dans le même temps. 
11 ne faudrait pas, par exemple, verser d'un seul coup plusieurs 
cc. de solution d'iode, et interrompre l'opération. La solution 
d'iode doit étre ajoutée régulibrement par gouttes successives ; 
c'est pourquoi nous préférons employer une burette de Gay- 
Lussac. 

On a le procédé en main lorsque les titrages, effectués sur 
10 cc. de solution de tannin, concordent à un dixiéme pr8s. 

Tztmyde la solution d ' iode  pur rapport ci I'uçide galliyue. - On 
détermine le titre de la solution d'iode, par rapport à l'acide 
gallique, en opérant comme pour le tannin, mais sur 10  cc. de 
la solution a 0,1 p. 100 d'acide galliyue. Avec l'acide gallique, il 
faut environ 3 cc. de plus de solution d'iode que pour le tannin. 

Correction. - Les titres obtenus doivent subir une correction, 
pour tenir compte du volume de solution d'iode qu'il faut em- 
ployer pour 5: cc. de  ~olution de bicarbonate de soude dans un 
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volume de 50 cc. d'eau distillée, avant d'obtenir sur le papier 
amidonné la tache bleuo. 

Pour établir cctte correction, on ajoute, dans le gobelet de 
verre, 5 cc. de  la solution de bicarbonate de soude, puis de l'eau 
distillde jusqu'au trait dejauge ; on verse alors la solution d'iode, 
jusqu7A ce qu'on obtienne une touche laissant un  cercle bleu sur 
le papier enduit d'amidon. La correction est ordinairement de 
O cc. 4 (si !O cc. de solution d'iode correspondent à 10 cc. de la 
solution de tannin) ; on retranche cette correction des titresaffé- 
rents au tannin et à l'acide gallique, et on en tient compte lors 
du titrage des diverses matiéres astringentes. 

Solution d'a1buminc.- La solution d'albumine sert pour la sépa- 
ration du tannin de  l'acide gallique. On la prbpare en broyant 
2 gr. d'albumine d'ceuf sèche avec une quantité de glycérine 
blanche à 23-300  Baumé, suffisant,e pour former une bouillie 
épaisse; on laisse en contact pendant une demi-heure environ ; 
puis on délaie avec une quantité d'ead distillée tiède suffisante 
pour faire un litre de solution d'albumine. 

Pour conserver cette solution a l'abri des altérations, on intro- 
duit dans le flacon quelques fragments de camphre, et on ferme 
le flacon avec un tampon d'ouate imprégné de quelques gouttes 
de formol. 

Les solutions tanniques et galliques à O , 1  p. 100, nécessaires 
pour le litrage de la solutiori d'iode, sont conservées par le même 
moyen. 

Pripm~ztion des ichantillons pour l'analyse. - Les solutions ii 
titrer doivent renfermer environ 0,1 p. 100 d'acides astringents. 
Pour les écorces de  c t ihe ,  par exemple, la prise d'essai est de 
4 gr. ; pour les extraits a 20°, on fait une solution a 0 , s  p. 100 
d'extrait. 

Pour épuiscr les matières tannifères solides, telles que bois, 
%corces, feuilles, etc., de leurs matières astringentes, on intro- 
duit la prise d'essei, réduite en poudre fine, dans un ballon à 
fond plat de 100 cc. ; or, ajoute environ 15 cc. d'eau distillée, et 
on chauffe pendant une demi-heure au bain de sable ou sur un 
carton d'amiante, vars 5 0  degrés ; on dkan te  avec précaution le 
liquide clair dans un ballon jaugé a i 0 0  cc. ; on ajoute dans le 
ballon de I'eau tlistilliie, en quantité plus que suffisante pour bai- 
gner la prise d'essai, et on porte & l'ébullition pendant 10 mi- 
nutes, en remplaçant au besoin l'eau Bvaporée par de I'eau dis- 
tillée chirude ; on retire le ballon du feu, et, quand les matibres 
solides se sont déposées, on décante la solution dans le ballon 
jaug6. On continue l'épuisement par des ébullitions et des décan- 
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tions successives, jusqu'à ce qu'on obtienne près de 100 cc. de 
solution. Si l'opération est bien conduite, les derniers liquides 
décantés doivent être incolores ; le volume de liquide décanté, 
aprbs chaque temps d'ébullition, doit être de 8 A 10 cc. ; on fait 
refroidir à 15 degrés le ballon contenant le produit dc l'épuise- 
ment, et on complète le volume à 100 cc. avec Peau distillée ; on 
agite et on laisse reposer. 

Pour les extraits liquides, on fait la p c s h  de la prise d'essai 
dans une petite capsule de porcelaine tarée, et on In fait passer 
dans u n  ballon jaugé de 250 ou 600 cc., a l'aide d'un jet d'eau 
distillée chaude ; on agite, et, lorsque la solution est claire, on 
fait refroidir B 15 degrés ; on complbte au trait de jauge avec d e  
l'eau ct on agite. 

T i t r a g e  de l a  solution astr ingente.  - On pipette 10 cc. de  la 
solution, qu'on fait couler dans le gobelet de verre, dans lequel 
on ajoute 5 cc. de la wlution de bicarbonate de soude, et on pro- 
cède au titrage avec l a  solutiori d'iode titrée, en op i ran t  exnetement 
comme il a eté dit puu~ l'e'tablissement du lit9.e de l a  solut ion d'iode. 
. (La burette doit Stre remplie avec la solution d'iode avant 
d'ajouter le bicarbonate de soude dans la solution à titrer). 

Ce premier titrage est approximatif; il montre si la solution 
astringente A titrer a le dagré de dilution voulue, c'est-à-dire si 
le volunie de  solution d'iode nécessaire pour l'obtention de la 
touche bleue sur le papier amidonné se rapproche du titre de la 
solution d'iode, soit 10 cc.. 

Si la solutiori astrigente exigeait plus de I l  cc. ,  par exemple, 
de solution d'iode, on ferait le titrage définitif en opérant sur 
8 ou 9 cc. de solution à titrer ; si, au contraire, elle est trop 
faible, on en emploierait i 2  à 1:) cc.. 

Le titrage ne deniande que quelques minutes ; il sera bon, jus- 
qu'à ce qu'on ait bien le procédé en main, de recommencer le 
titrage pour s'assurer de la concordance des r6sultats. 

Le volurne de solution d'iode employé pour ce premier titre 
correspond a l a  totalité des acides astr ingents  ( t a n n i n  et acide gal- 
l igue) .  

Avec un peu d'habitude, on arrive à apprécier le moment où 
l'on peut commencer à faire les touclies sur le papier amidonné, 
par la diminution de I'iritensité colorante qui se manifeste dans 
la solution dBs que les acides astringents sont satiirP,s, avant 
d'ajouter l'eau nécessaire pour compléter le volume au trait de 
jauge. 

Séparat ion du t a n n i n  ; t i t rage  de l 'acide gal l ique.  - Dans un bal- 
lon jaugé à 100 cc. on introduit 50 cc. de la solution astringente ; 
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on ajoute 15 cc. de  la solution d'albumine et % O  gr. de sel blanc 
en poudre (clilorure de sodium) ; on ajoute d e  l'eau distillée jus- 
qu'au trait de jauge; on agite fortement, pour faciliter la dissolu- 
tion d u  sel, puis on filtrc s u r  un petit  filtre a pl i s ;  on  rejette les 
premiers cc .  filtrés; puis, on mesure, avec une pipette, un volume 
de filtratiim double de celui qui  a é té  employé lors d u  premier  
titrage affhrent a la totalité des  acides astringents, puisque la so- 
lution a été diluée de moitié pour la prkcipitation p a r  l'albumine. 

La prise d'essai est passée daris une petite capsule de porce- 
laine; on ajoute une goutte d'acide acétique, e t  on porte  à I'ébul- 
lition pour  coaguler l'excès d'albumine ; on filtre s u r  un petit  
filtre plissé ; on  recueille le liquide filtré et les eaux de  lavage 
(formant environ 30 a 35 cc.) dans le  gohelet d e  verre .  Lorsque 
le liquide est froid, on y verse 5 cc. de  la solution de bi-carbo- 
nate d e  soude, e t  on  procède a u  titrage avec la solution d'iode. 
Ce secoitd t i lre  est afférent ù l'ucide gnllique. 

Coi-rectior~ ~ e l ~ t l u e  ù l'ulbuitiinc. - La correction a faire subir  
au titre obtenu aprés la séparation par  l'albumine n'est pas la 
même que  celle établie pour le premier  titre affërent aux acides 
astringents totaux. 

On  en détermine la valeur une fois pour  toutes ; à cet effet, 
on prend 15 cc. d e  solution d'albuniine, 20 gr. de  clilorurc d e  
sodium et on  fait 100 cc. avec l'eau distillée ; 20 cc. de  cette 
solution sont coagulés par  l a  chaleur e t  filtrés ; on recueille le 
liquide filtré e t  les eaux de lavage dans le gobelet de verre  ; o n  
ajoute5 cc. rie 1s solution d e  hi-carbonate de  soude, de l'eau dis- 
tillée jusqu'au trait  de  jauge d u  gobelet, et on verse l a  solution 
d'iode goutte à goutte, jusqu'a prodiiction d'une touche bleue 
sur le  papier enduit d'amidon. Cette correction est ordinaire- 
ment de O cc. 7 .  

ÇnZculs. - En retranchant du volunie de solution d'iode affé- 
rent aux acides astringents donno p a r  le premier  titrage, le 
volume d'iode ernplo36, après  le traitement par  l 'albumine! pour  
le  second titrage aflkrent à l'acide gallique, on a le  volume d e  
solution d'iode corrospondant au tannin seiil. 

Connaissarit le  ti tre de  la solution d'iode par rapport  à 0,01 d e  
tannin et  à 0,Oi d'acide gallique, il devient facile de  calculer la 
teneur d e  la matihre tannifhre a.ialysée e n  tannin et  en acide gal- 
lique. 

Exemple pour le calcul de  la t a n e w  en tannin e t  acide gallique. - 
Titres corrigés d e  la solution d'iode : 

9 cc. 8 - O cc. 5 = 9 cc. 4 = O gr. 01 d e  tannin 
11 cc. 6 - O cc. 4 = I I  cc. 2 = O gr.  01  d'acide gallique 
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Extrait d e  sapin ; Solution à Z p .  100. 
Titrage approximatif = 15 cc. de solution d'iode pour  10 c.:. de 

la solution tannifere. 
La solution Ptant t rop forte, on fait le titrage définitif s u r  7 ce. 

da la solution, e t  on  trouve, pour  le premier  titre, 2 1  cc. 4 de 
solution d'iode aK6rents au tannin e t  B l'acide gallique. 

Le titrage de l'acide gallique, après séparation du  tannin par 
l'albumine, a demandé i cc. 5 d'iode (correction O cc. 7). 

On a donc : 

i e r  t i tre corrigé : 

(il,& - O,&) = i 1 cc. = tannin et  acide gallique 

!le t i tre corrigé : 

( ! , 5  - 0,7) = O cc. 8 = acide gallique 
Différence = 10 cc. 2  = tannin 

Calcul d u  tannin: 9.4 : 0,Oi :: 40 2 : x =  0:01081de tannin dans 
7 cc. d e  la solution d'extrait à 1 p. 100, soit 15.5 p .  ?O0 d'extrait. 

Calcul de l'acide gallique : 11.9 : 0, f :: 0.8 : a = 0,0007, soit 
1 p. 100 d'acide gallique. 

Observation. - Les matikres tanniferes contenant des  matikres 
amylacées solubles dans I'eau sont épuisées par  l'alcool. 

Avant d e  procéder au  titrage d 'un extrait, il convient de s'as- 
sure r  qu'il ne contient point de  sulfites. En présence de sulfites, 
la prise d'essai est dissoute dans I'eau ; on ajoute quelques 
gouttes d'HCI et on verse une soluticn d'iode jusqu'à obtention 
d'une tache bleue s u r  papier amidonné (en solution acide les 
acides astringents ne se combinent pas à l'iode) ; on neutralise 
ensuite la solution par  le.bi-carhonate de  soude, et on complkte 
avec I'eau distillée jusqu'au trait de  jauge le  volume d e  la solu- 
t ion à t i trer pour  le tannin et l'acide galiique. 

Nouvelle méthode de  dosage poiiclér~il des biiicres 
réducteurs basée sur l'emploi de la oeutril'u- 
gutioii. 

Par M. le Dr P H .  CHAPELLE. 

(Suile el /in) (1). 

A P P L I C A T I O N  AUX MELANGES DE SUCHES 

Quand plusieurs sucres agissent simultanément, la totalité de 
Cu" précipi16 n'est pas la somme d e  ce que  cliaquc sucre isolé 
précipiterait. 

(1) Voir A n d e s  d e  chimie andyt ique,  1.900, p .  Si e l  86  
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On arrive à de bons rksultats par la considération du rapport 

e, que nous representons par k .  Ce rapport est diffdrent 
sucre 
pour chaque sucre, et, pour un méme sucre, variable suivant 
la quantité d'oxydule séparé. 

On peut, sans erreur appréciable, admettre, pour l'analyse d'un 
mélange, que cllaquesucre réduit avec son coefficient correspon- 
dant à la totalité de Cu20 reeucilli. C'est acet  elïet que nous avons 
dressé le tableau ci-dessous, dont l'usage sera mieux espliqué par 
les quelques exemples qui suivent : 

11 

Va leun  du rapport li = - ("'O pour un poids dannt de Cib20 (1). 
sucre 

(Table pour l'annlgse d'un nzdnnye de sucws.)  

(?) ki eal relatif a u  glucose. - k ,  au sucre iriverti ot au lactose hyd ro -  
lystl. - k~ au sucre inverti cülculé eri sacclharose. - k<  a u  lactose. 

mg. de Ç u W  

. 

-00 
:VI 
40 
50 
60 
70 
80 
no 

1 00 
1,IO 
120 
1 30 
110 
150 
100 
170 
180 
i no 
200 
210 
210 
230 
240 
230 

Nous examinerons les quelques cas suivants : 
Premier cas : saccharose et glucose. - On fera les deux essais sui -  

vants, qui seront aussi semblables que possible, sauf sur un point. 
Dans deux tubes, mettre lemême volume de la solution A exami- 

, 
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ner, puis3 ou ri gouttes d'acide chlorhydrique pur  d u  commerce 
et une goutte d e  solution faible d e  phénolphtaléine. 

a. Dans l'un des tubes, on saturera de suite par  une solution de 
soude ; 

b. Lau t re  tube sera porté dans le bain de chlorure d e  calcium et 
maintenu pendant deux minutes à l 'ébullition; puis son contenu 
sera saturé par  la soiide ; après  ltiger refroidisseinerit, on ajoutera 
dans cliaque tube les 2 5  cc. de liqueur de Fehling, e t  or1 terminera 
l'opération a l a  façon habituelle ; on obtiendra deux résriltats : 

a. La réduction sera due a u  glucose seul ; la prhsence d u  sac- 
charose donne u n e  t rès  Iégbre augmentation. qu'on pour ra  négli- 
ger ,  si  l'on ne chauffe que pendant le temps stricteinent néces- 
saire. La quantité P de  glucose correspondante sera donnke par  
le tableau 1. 

h.  La rérliiction est due à la fois ail glucose et  au sucre inverti ; 
ctiacuri d'eux rbduisant suivant le coefficient correspondant à la 
totaiit6 de  Cu". 

Le poids P d u  glucose étant connu, il  sera facile d'en diduire  
l'oxydule qui lui correspond et  ce qu i  doit ê t re  attribué au sac- 
charose au moyen du  tableau 11. 

Si les deux essais ont donné 100 et 200 miIligr. de Cu20, o n a  
(tableau 1) 43 milligr. O de  glucose. Les deux coefficients, pour  
200 milligr., étant (1,al)leaii TT) 2 , l o f i  pour  le glucose et  2,200 
pour  le  saccliarose, on  aura : 

Cu20 attribuable au glucose 43,O X 2,136 = 92 rnilligr. 7 
- au saccliarose 200 - 9 2 , 7  - 10'5 milligr. 3 

d'où I'oiitire le poidsdesaccliaroseP'= 107.3 : 2 . 2 0 0 ~  68 riiilligr. 8 
Dezmièm cas : sacchal-ose et laçlnsc. -Un premier  essai donnera 

le lactose seul .  Pour avoir cn même temps le  saccliarose, on inver- 
t i ra  ce dernier  exactement comme ci-dessus ; l'hydrolyse sera 
totale, alors que  le  lact,ose n'aura pas subi de  modification appré- 
ciable. 

1.e lactose agissant moins vite sur  la liqueur de  Fehling, la 
réduction due au saccliarose non inverti ,  quoique toujours très 
faible, augmenterait un peu et ferait trouver t rop de lactose. 
D'autre part,  dans le dcuxi5me rssai (lactose et sucre inverti), 
l'ébullition d e  6 minutes augmente quelque peu le Cu'O préci- 
pité par  le  sucre inverti. Ces d e u s  causes d 'erreur ,  d'ordre in- 
verse, sont évidemment trks faibles ; on  peut les annuler R p ~ u  
près  co~riplèleriierit e n  laissant bouillir seulemerit 4 niiriules daris 
les deux cas. Le lactose donnera une précipitation légérernerit 
t rop  fdible, qui  sera a peu près  cornpcnsée par  la petite augmen- 
tation due au saccharose inverti d'une part,  e t ,  d'autre part, au  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sucre inverti maintenu à l'ébullition peudant 4 minutes au  lieu 
de  4. Le calcul se fera comine ci-dessus, en prenant les coeffi- 
cients k2  et k' relatifs au saccharose et  au  lactose. 

Troisiènze cas : glucose et  laclose. - Deux essais sont également 
necessaires : 

aj Lactose et glucose ; 
b) Lar:tose h y d r d y s k  et glz~cose. 
I I  faudra, dans l'un decesdeux  essais, hydrolyser le lactose. Or, 

cette opbration se faisant à ilne température klevt!e et longtemps 
maintenue, il y a lieu tlc prendre quelques précautions pour qu'il 
n'y ait pas de cllangenient de  concentration des solutions. Le 
procédé suivant nous a don& d'excellents résultats : 

La solution A essayer, amenke a une conceritration convenable 
(environ 1 p. 100 de sucre total), est adclitiorinCe de 2 p .  100 d 'a-  
cide clilorliydrit~ue p u r  (lu cornmercc et d i o i s k  cn deux parties. 

Une part ie  est enfermée en tube scellé e t  placée au  bain de 
clilorure d e  calcium vers 110 degrés pendant 1 11. 112. (Si l'on se 
sert d'autoclave, il est hnn d e  contrôler avec un tliermomiitre 
la tempkratiire indiquée par le inanoniétre).  Au bout de ce 
teirips, on peut considérer I'tiydrolyse tlii lactose coniriie totale ; 
il aura donné u n  poids égal au sien d e  lactose hydrolysé, dont le  
pouvoir réducteur est sensiblement le  méine que  celui du  sucre 
inverti jliodewald) ; qiielques essais nous ont conlirmé I'exacti- 
tude de cette assertion. Le glucose n'a pas subi  de modification 
appréciable. 

Il convient de  faire bouillir pendant 4 minutes pour  l'essai n 
(glucose et lactose) et 2 minutes pour  l'essai b (glucose et lactose 
liy drolysk) . 

On cht iendra un  systkme d e  deux Bquations riil preinicr degré 
à deux inconnues, tel que : 

k,x + k,!y = P 
/ C ' ~ X  + +k2y = P' 

d'où l'on t i re  x et 3 .  

soit : P =  130 et  P' = 480 
on aura : 

2 . 2 3 1  X-t 1 . 5 7 7 3 =  150' 
2 . 4 8 7 ~ + 2 . 1 1 8  y =  180 

d'où l'on t i re  : 
x (glucose) = 3 4  milliçr. 5 
y (lactose) = 49 milligr. 3 

En opbrant avec soin et en s 'arrangeant pour  recueillir de 200 
à 250 ~ni l l ig r .  d e  CueO, on  décèle facilerrierit 1 p. 100 de  lactose 
dans du glucose. 
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L'essai inverse, où le lactose est e n  grand excas s u r  le  glucose, 
est uii peu moins s û r ;  l 'hydrolyse du  lactose peut  n'être pas abso- 
lument complète, e t  le galactose mis en liberté résiste moins  bien 
que  le glucose à l'action prolongée de IICI. Néanmoins, on peut 
aisément retrouver le glucose dans le  lactose, quand sa propor- 
tion y atteint 2 à 3 p .  100. 

Quatl-ièine cas : glucose, saccharose et lactose. 
Le dosage de ces trois sucres simultanément prGsente de 

grandes difficultés. A ~i l - io~ . i ,  trois essais successifs paraissent de-  
voir suffire ; o n  ferait agir : 

i0 La solutiontelle quelle ; 
20 -- aprés hydrolyse du  saccliarose ; 
3 0  -- - - et du  lactose. 

La discussion des résultats permettrait ,  au moyen des coeffi- 
cients ci-dessus, de  résoudre facilenierit le problbnie ; maisle lévu- 
lose mis en liberté s 'acrommode très mal de  l'énergique traite- 
ment par IIC1 néccssaire pour  dkiouliler le  lactose ; son pouvoir 
réducteur s'abaisse graduelle~rient ; la solution brunit,  puis laisse 
dbposer un précipité floconneux. 

Indépendamment d u  temps d e  chauffage el de  la température, 
cette altération est encore fonction de  l'acidité de  la liqueur et 
des proportions relbtives de  lirvulose ot  de  HC1. 11 y aurai t  lieu, 
pour  traiter le cas d'une façon générale, d'effectuer un très grand 
nombre de déterminations. 

DOSAGE PONDÉRAI. DES SUCRES A U  MOYEN DES SOL1:TIOh'S 
MERCC RIELLES 

Le dosage pondéral des sucres a u  moyen des solutions alcali- 
nes de mercure (Knapp, Saclisse), fort peu commode par les mé- 
thodes de filtration, est,  au contraire, remarquablement simple 
par  l'eniploi de la centrifugeuse. Le liquide où  s'est déposé le 
mercure est centrifiigk, e t  le précipité est lavé, skch6 et  pesé de 
la même façon que  l'oxydule. Le mercure étant trés sensible- 
ment volatil vers 150 degrés, il y a lieu d'en surveiller la des- 
siccation, pour le  retirer aussitbt après. 

Nous nous sommes servi de  la solution suivante, qui  contient 
i g r .  de niercure pour  i O O C c .  

Biiodure de mercure pur  et s e c .  . 2 2 ~ ' .  7 
Iodure de  potassium. . . . . . . . 40 
Potasse calistiquc pure  . . . . . . 100  
Eau '. '. . . . . . . . . . . . . . . q.  S. pour i litre 
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C'est une variante de la liqueur de Saclise, qui. comme on le 
sait, a la proprihté de se laisserr4duire plus énergiquement par 
le l6vuloce et le sucre inverti que par le glucose. 

Technique. - Le mélange de 2 3  cc. d e  liqueur mercurielle et 
de la solution sucrée, port4 au volume total de 3 7  cc. 5 ,  est rapi- 
dement chauffé dans le bain cle chlorure de calcium, maintenu 
pendant 2 minutes à l'ébullition et aussitôt centrifugé. Le dépbt, 
repris par l'eau chaude, est de nouveau centrifugé, dkanté ,  puis. 
s4cl1é. 

Pour le sucre incerti et le glucose, que nous avons d'abord étu- 
diés, 13 relation en inilligrammes entre le poids x de sucre et le 
poids y de mercure peut aussi être mise sous la forme : 

y=Ax2f Ex+C 
Nous avons trouv6 : 

Pour le sucre inverti y =  0,0085x2 +3,75 z + 4,3 
Pour le glucose y=0,O05ni2+ 2 , 8 z +  8 

Ce qui permet de calculer des tables de correspondance, dont 
voici un extrait : 

Mcrcure correspondant i 
/ h - 

saccharose. ( glucose. 

Le saccharose non inverti réduit trés sensiblement la liqueur 
de Sachsse. 

t 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES I 

Bosage v o l u i i i é t r i q u c  d e  l ' h y d r o g è i i e  p a r  l ' r r y t l e  
d 'arge i i t .  - M .  COLS03 (Conzples rendus du 5 février 1900). - 
A froid, l'oxyde d'argent absorbe l'liydrogiirie ; i 100 degr&, la 
réaction est rapide et constitue un lion moyen de separer l'liy- 
drogéne, soit d'un carbure saturé, soit même de l'oxygéne libre. 
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L'oxyde d'argent employé par  M.  Colson à c e  dosage est ohtenu 
e n  précipitant l'azotate d'argent par  la potasse, lavant sur  du 
coton de  verre  et séchant dans le  vide. 

Si l 'on remplit  d'hydrogène un tube baromktrique muni, ii sa 
partie supérieure, d'une tubulure horizontale contenant de t 
2 gr. d'oxyde d'argent, et si l'on ciiauffe â 1s vapeur  d'eau, on 
voit le  mercure monter  dans le  tube ; au  bout d 'une 1ieiir.e et 
demie,  cette ascension s 'arrête, e t  on  rl:niarque que  la colonne 
mercuriel le  s'arréte à une hauteur  inférieure tic prés  d e  20 niil- 
limktres à la hauteur  barométr ique ; cette dilt'érence correspond 
B la tension de vapeur  d'eau formée dans la réaction 

Donc 1'hydrogPne est totalement absorl16 par  l'oxyde d'argent. 
L'éthane et le inétliane ne  sont pas absorbés par  l'oxyde d 'ar .  

gent ; si l'on mélange d e  l'liydroghne à ces gaz o u  a de I'oxg- 
gène en proportions connues, e t  si l'on met ces riiélanges en con- 
tact avec l'oxyde d'argent, l'liytlrogbne est absorbé e t  l'oxyde 
(l'argent n'exerce aucune action 5111' IPS hyt l rocarbuws saturés, 
ni s u r  l'oxygène. 

Orydrttion des meides citrique et riririlique par le 
~peimiaiagun~rte de patrisse. - XI. DEXIGES (Comptes rendus 
du  2 janvier 1900,  p .  32) .  - Urie solutiori d'acide citrique, acldi- 
tioriririe à la température ordinaire de permanganate de potasse, 
hrunit d 'abord,  puis se  décolore peu a peu, e n  dégageant de 
l'acide carbonique. L'action se porte s u r  le  groupe II0 - C - 
CO.OH, q u i  est transforme en groupe cktonique, avec d6part 
d'acide ca r l~onique  et d'eau. L'acide citrique passe ainsi à. 13i',tat 
d'acide acétorie-dicarhonic~ue, que  l'auteur 3. caractérisé en utili- 
sant la propriAt.6 qu'il pnssède de donner, avec le  sull'ate de mrr-  
cure,  un composé insoluble dans l'eau. Ce précipité, mis  en sus- 
pension dans l'eau e t  décomposS par un  courant d'acide sulfliy- 
drique, donne, aprSs filtration, u n  liquitle contenant un corps 
so lu l~ lc  dans I'tittier et présentant Ics caracthres de l'acide 
acétone-dicarbonique, notaiilnient la il6coinposition a I'ébuffi- 
tion, la colorat.ion rouge vioiac6 a v x  le chlorure ferrique et la 
rkaction de  Lepal. 

Si cet acide n'est pas insolubiiisB à 1'6tat de  sel de  merciire 
peu de temps aprbs sa formation: il perd de  l'acide carbonique 
e t  se transforme en ac6lonc facile à caractériser dans la solution. 
Lorsqu'on opilro s u r  environ 300 gr.  d'acide citrique et qu'on 
abandonne le mklarigc pendant rL à J jours, on peut recueillir, 
sur  les parois du  vase qui a servi a l'opération, des cristaux pris- 
matiques t rès  nets, pouvant atteindre 1/'2 centiinétre de lon- 
gueur .  Ces cristaux sont de  deux sorlcs : les uns sont prismatiques 
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et  constitués p a r  d e  I'oxalate de  mangankse C2091n i- 3aq.; les 
autres, par  de  l'oxalate octasdrique Ç20LJln + 2aq. 

Lorsqu'on traite à cliaud une solution d'acide malique p a r  
une quantité suffisante de  permanganate, on observe la décolora- 
tion de ce dernier  et le dégagcinent rl'ald4hyde. Si le perrriariga- 
nate est ajout6 avec prkcaution et sans excès, la dAcaloration se 
produit sans dégagenient notable d'acide carbonique, c t  i l  se 
forme de l'acide oxalacétique CO.0I-I - CH" CO-CO.OH. On 
peut caractériser cet acide en utilisant la propriété qu'il posshde 
d e  donner rapidement à cliaud u n c  combinaison insoluble avec 
l'acétate de mercure,  réactif qu i  ne précipite pas l'acide malique 
pur .  La rkaction est pliisnette en ajoutant .i une  solution (?tendue 
d'acide malique le  dixième de  son volume d 'une solution conte- 
nant 5 gr. d'acétate mercurique et  1 cc. d'acide ac6tique pur  
pour  100 cc.. On porte  à l'ébullitioii le liquide filtré e t  on ajoute 
goutte A goutte le permanganate à 2 p. 100 ; des les premiàres 
gouttes, on aperçoit le précipité formé par  la combinaison mer-  
curielle d'acide osalacétique. 

On peut ainsi dPceler O gr.  O5 d'acide malique dans I litre d e  
solution. Ces faits peuvent é t r ~  utilisos pour la reclierclie de  
l'acide citrique (1) et  de l'acide malique. G .  S. 

Aotinn des c i t ~ w i t e s  S I ~  I'uoiclité c l e s  v i i i u .  -M. SAR- 
COS ( C o n z ~ n i c n t  ioti faite la Soc~itL: cpiit~.crle rl'n,ij-ricztltare de l'Aude 
lc 3 février 2899). - On utilise, tlepuis lon;.teirips, dans les carn- 
pagnes, la  carotte pour  dkçacidifier Ics vins fortenient piqués, et 
le proc6dé eniployé consiste a niettre le vin aigre en contact avec 
des carottes coupées en rondelles d'une épaisseur d'une pièce de 
5 francs. 

-11. Sarcos a expikimcnté ce proci.,& sur  un vin d e  Frontignan 
dont le degré alcoolique était descendu, par  l'effet de l'acidifica- 
tion, de  1b05 a i k "  et clont l'acidité totale, exprimée en acide 
sulfurique, s'était 6levéo d e  3 gr. 91k à 10 gr. 16. 11 a introduit un 
chapelet de  rondelles de carottes long de  L tri. 50 environ, dans 
une bomhonne contknant ? O  litres de ce vin piqué. Le chapelet 
était suspendu au liouclion et  pendait dans le vin. Au bout d'un 
nwis,  L'acidité ktait desceriduc A 9 gr. 06. Apres imineriion d'un 
qouveau chapelet,  l'acidité tomba à 8 gr. 33. 

En opérant sur  un vin blanc un peu vert, dont  l'acidité était 
d c  6 gr. &6, les carotles or1 fait baisser celte ücidit6 à 4 gr.  99. 

[,a composition cliirniqiie (les vins ainsi t r a i t k  n'est pas alté- 
rée ; il s'y dissout quelques-uns des éléinents solubles des carot- 
tes, mais aucun de ces principes n'est nocif; la saveur du  vin est 
peu modifiée ; on perçoit seulcinent une petite saveur sucrée de 
carottes, qui  n'est pas  désaçr6aùle. 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytipue, 1898, p.  164 .  
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Les carottes ne d6truisarit pas le ~ J C O ~ E ~ I I L V  nçeti. le vin trait6 
doit ktre consommé le  pliis tOt  possible. 

Ce mode de traitement n'est p3s pratiyur; pour  Ic viticulteur 
q u i  posshde une grande quantité de  vin piqué ; il ne  peut rendre 
quelqucs services que clans Ics cas où l'on a i traiter seulement 
quelques hectolitres, et, dans tous les cas, il pe rmet  à celui qui ne 
veut  s'adresser ni la cliaus, ni I la potasse, ni à leurs coniposés, 
pour  corriger l'acescence de son vin, de  rendre buvalile un p r o .  
dui t  qui ,  sans cela, ne  pourrait  servir qu'A faire d e  l'alcool ou du 
vinaigre. 

Compte rendu du Congrès tenu it Cnpenhague eii 
1899 par I'Associntio~i intrrriiatiouale des ehirii iat~s 
de  l'industrie des cuirs et peaux (Suite) ( 2 ) .  Analyse des 
cuirs ; dosage de l'enu et d ~ s  matières qu'ils contiennent. Anal!jse des 
extrazts. - M .  Paessler expose la rnétliode employée à 1'Ecole 
d e  Freiberg pour l'analyse des cuirs. Cette méthode comporte les 
déterminations suivantes : eau, matibres minérales, matières 
grasses, matiéres solubles dans l'eau, dans lesquelles on dbler- 
mine  le  tannin e t  les non-tannins, peau combinée au tannin, 
azote total, azote du cuir,  poids spécifique du cuir  e t  ses épais- 
seurs. 

L'ensenible de ces déterininations permet d e  calculer l'indice 
d e  rendement et l 'indice d e  tannification. On complète l'analyse 
p a r  la recherche des surcharges minérales et végétales qu i  peu- 
vent se rencontrer dans certains cuirs. 

Le dosage de l'eau s'obtient en desséchant le cuir  réduit en 
poudre à:100-105 degrés, jusqu'à poids constant. Les conclusions 
d e  l'analyse ne sont pas tirées directement d'après la teneur 
ùrule  en eau, mais sur  le  résultat corrigé selon les données de  
Von Sclirmder, en admettant que l'liumirlitt! rnuyenrie d'un cuir 
non gras (cuir a semdles ,  cuir  de vache) est de 18 p.  i 0 0 ,  e t  que 
celle d'un cuir  gras (cuirs à courroies, cuirs à harnais,  d'empei- 
gnes) doit être calculée suivant la teneur  e n  matière grasse, 
d'après la formule suivante, indiquée par  Sc l i reder  : 

dans laquelle \V est l 'humidité moyenne chcrcliée, et F la teneur 
p .  100 cn graisse du  cuir  sec. 

L'liumidité moyenne étant de 18 p .  100, on abaisse ce c h i t h  à 
i ü , sO  p. 100, si l'on est dans la saison cliaudeet skclie de l'année; 
on  l'élbve, au contraire, a son maximum,  qui  est de 20.50 p. 100 
tlans la saison froide et hurnirlc. 

( 2 )  Voir Annales de chimie analytique, 1900, p .  57 rt 95. 
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Ainsi, les variations, dans le cours de I'annke, sont égales, e n  
cliiffres ronds, à * %,50 p.  100. Pour lesquatre saisons, on  admet 
les chiffres suivants : de  dkceimbre à février, 20 p. 100 ; de mars  
à mai, 16,50 p. 100 ; de juin à août, 16,30 p. 100;  de  septembre a 
novembre, 18 p. 100. 

Pour les cuirs gras, les variations sont un peu plus faibles et  
limitées a -C 2 p. 100. 

Pour les matières n~inéra les  r a p p o r t h  à 100 d e  cuir  sec, on 
adinet, conilne norrnale,une teneur en cendresde 0,30 à '2 p.400. 
Au-dessus de  2 p. 100 ,  il y a lieu de rechercher les surcliarges 
rriinérales. 

Le dosage des matières grasses s'ol~tierit par  est,ractinn au 
Soxlilet avec le sulfure de  carbone.  La teneur normale, rapportée 
au cuir sec, varie de O,20à 1:50 et quelquefois 3 p. 100. 

La pest5e ayant servi pour le dosage de  la graisse sert pour  la 
détermination des matihrcs extractives so!ubles dans l'eau froide 
(tanriiri e t  riori-taririinsj. Dans le cuir  semelles, le cuir de vache 
séché à l 'air, on peut  trouver de  3 à 20 p. 100 d'extractif soluble 
à l'eau ; 3 a 10 dans le cuir  a courroies et tiansle cuir  d'empeignes. 

La prise cl'essai, épuisbe deson  extractif soluble dans l 'eau, ser t  
pour le dosage de l'azote dans Ic cuir  proprement  dit, en tenant 
compte d e  l'liumirlité e l  des cendres d e  la prise d'essai. Connaie- 
sarit la teneur en azote, ori peut calculer les quantités de peau 
combint~es au tannin. On admet, pour  les peaux de  bœufs etveaux 
de 2 ans et  les peaux [le porcs, q u e  i p. 100 d'azote correspond 
a 3,6? dc peau ; pour les peaux d c  chèvres, cerfs, chevreuils,  a 
5 , 7 3 ,  et,  pour  les peaux de  moutons, à 5,83 p. 100. 

Connaissant la teneur du  cuir  e n  azote, o n  calcule la quantïté 
de peau q u i  y cr~rresporid, et oii a l  pa r  différence, la teneur en 
inatibres tannantes cornbir16es a la peau. 

L'ijldire de ~ m ( l ~ m e ) l t  indique combien de  parties d c  cuir  tanné 
ont été fournies par  100 d e  peau, le cu i r  tanné étant évalué e n  
cuir à l 'état d'liumidité ordinaire a l'air. Ainsi, si, par  exemple, 
un cuir  contient 40 p. 100 de  peau,  l'indice de rendcinent sera : 

Au moyen de  l'indice d e  rendenierit, on peut calculer ce que  
donnera (environj une peau dépoilée, pass6e à l 'étuve, dont on 
connaît la teneur eri peau skclie ; soit cette teneur 31, e t  l'indice 
de rendement 217.9, on  aura 

L'inrlirp de In~ii~;ficntion d'un cuir  indique combien d e  parties 
de tannin sont combinées à !O0 parties d e  peau ; i l  s'obtient e n  
niultiplianl par  100 la teneur du cuir  en tannin combiné et divi- 
sant p a r  la teneur e n  peau. 
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RI.  Paessler complète I'expos6 d e  cette méithode d'analyse des 
cuirs,  en indiquant le  dosage d u  sucre, de  la chaux, de S O H 2 ,  et 
la mariière d e  déterminer le  poids spécifique d u  cuir ,  A la 
moyenne d'hydratation, soit 18 p. 100. 

M. le P* Nihoul, d e  LiEge, recommande, pour  l'extraction de la 
matière grasse, de remplacer le sulfure d e  carbone par le tktra- 
chlorure de  carbone, qui est nioiris inflammable. 

M. F. J r a n  considLre comme insuffisant le procédb, indi- 
qué p a r  le  Dr Paessler pour  le dusage de la matikre grasse, 
parce qu ' i l  n c  permet pas d'extraire les graisses combinées A 
l'état de savons insolubles, qui  ont pu être introduites dans los 
cuirs  lors d e  certains modes de  finissage qui donnent aux cuirs 
des  qualités particulières. Il estime qu'il est souvent t rès  impor- 
tant  de  faire une  analyse compl6te cle la matibre grasse, d'y dkter- 
miner, par exemple, l 'huile n i inha le ,  la paraffine, les malières 
cireuses et les savons. C'est pourquoi il croit devoir conseiller 
d'opérer l'extraction des matieres grasses totales s u r  une prise 
d'essai prealablement acidifiFe p a r  l'acide oxalique ou l'zcide 
phosphorique, afin de  mettre toiitr: la matièregrasse e n  IibertC. 

RI. le D' G .  Parker, de Londres, qui devait traiter la question : 
~Tutul-e et composi t ion Cles extl-nits t~znnl'yues, dit qu'il n'a pas encore 
terminé ses études;  il espère pouvoir t ra i ter  la question lors du 
prochain CongrBs. 

RI.  Ring, reprksentant de la fabrique d'extraits Guttmann, à 
Beliser (Slavonie). dit  qu'il étudie de son cbté u n e  inéthode pour 
l'analyse des extraits, &i vue de la spticification des rriariièrcs-tan- 
niferes qui entrent daris leur composition e t  qu'il  a trouvé un 
procédé permettant de déceler 5 p. 100 de quebraclio dans un 
extrait  d e  chérie; il pense être  en mesure de  présenter son travail 
au  prochain Congrès. 

M .  3. Vermetten, fabricant d'extraits à Anvers, signale à l'As- 
sociation le très grand intérclt qu'il y aurai t  à pouvoir reconnaître 
dans un  extrait  la nature des matières tannifkres qui  l e  coinposent, 
parce que,  sous le nom d'extrait de chéne, certains fabricants 
livrent des  estraits contenant des tannins de rnoiridre valeur mar-  
chande, ce qui  constitue, p o u r  les fabricants loyaux, une con- 
currence contre laquelle ils sont dksariiiés. 81. Vermetten demande 
que,  puisque la science n'a p u  encore r tkoudre cette question, 
les chimistes se bornent à libeller leurs hullotins d'analyses d'ex- 
traits sans iiientionrier la nature de  l'extrait analysé, afin qu'on 
ne  puisse pas se servir de  leurs bulletins pour offrir à la vente, 
sous le  nom d'extrait d e  cliéne, des produits qui  ne sont souvent 
que des niélangesde matières tannifkres plus ou moins déiiaturkes. 

L'Association, approuvant le  bien fondé de l'observation de 
M .  Vermetten, dkcide que  les cliirnistcs devront en tenir compte 
dans la rédaction d e  leurs  bulletins d'analyses. 
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REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES 
Or et argent d'épreuve. - 31. CABELL WHITEHEAD 

(Ihzgiqzeer, and !llinin,g Jour., 1899, p .  785). - L'auteur décrit, 
dans cct article, le procdd6 suivi, dans les 3lonnaics américaines, 
pour obtenir l 'or  et l'argent d'épreuve. 

O?. - 300 gr. au moins d'or fin, roui(: en cornet,  sont intro- 
duits dans un  flacon, avec la quantité requise d'HCI. On ajoute 
ensuite Az03H,  par  petites quantités, jusqu'à ce que tout I'or soit 
dissous. On évapore ensuite au  bain de  sable. jusqu'a complète 
disparition de  Aa03H, en additionnant, s'il est nécessaire, d'HC1. 

Lorsqu'il n'y a plus d'Az03fI, on ajoute quelques cc. d'acide 
bromliydrique et  on dilue la solution jusqu'a ce qu'elle ne con- 
tienne pas plus  de 6 gr .  5 par  litre. 

La solution se t rouble par  la séparation d u  chlorure d'argent. 
La grande dilution est rendue nkessa i re  par ce fait que le  clilo- 
ruse d'argent est facilement soluble dans une solution concen- 
trée de  clilorure d'or. On a,joute de  l'acide bromhydrique parce 
que le bromure d'argent est beaucoup moins soluble q u e  le 
clilorure. 

Après avoir agité la solution, on la laisse e n  repos jusqu'à par-  
fait C.claircissement, puis le liquide surnageant est siphonné et 
filtrk s u r  un  double filtre, en ayant soin de ne pas mettre eri 
suspension le clilorure d'argent. 

Le filtre n'est pas lavé, atin d'éviter toute cliance de  redissolu- 
tion du  chloriirt: d'argent pendant le lavage. 

L'or est ensuite précipité de la solution limpide p a r  un  courant 
d'acide sulfureux. Par  l'emploi d e  ce réactif, le cuivre est par- 
faitement séparé d e  l'or, e t  l'on n'introduit aucune impureté, 
comme c'est le cas dans I'enlploi d u  sulfate ferreux o u  cle l'alu- 
minium. 

h p r é s  avoir soigneusement lavé par  décantation, I'or, main- 
trilant libre de  platine et  d e  cuivre, et ne contenant qu'une 
trace d'argent,  est dissous comme p r k é d e n i m e n t ;  on ajoute de  
I'acide bromhydrique et on dilue la solution. 

La seconde prk ip i ta t ion  de  I'or est faite p a r  l'acide oxalique 
pur .  Ce rkactif a l'avantage : i0 d e  ne pas prhcipiter le platine 
des solutions acides ; ?in i l  ne contient aucun métal étranger. 

(in ajoute I'acide oxalique sous forme dc ~ o l u t i o n  concentrée, 
cliaucle. La précipitation est complkte e n  six o u  sept heures. L'or 
est lave, redis:ous et précipité une troisième fois. 

11 est alors lavé a l 'eau, puis avec A z 0 3 H ,  ensuite avec d e  l'eau, 
avec IlCl e t  finalement à l 'eau. 

L 'or  desseché est alors mélangé avec 1/5 d e  son poids d'un 
flux composé de 3 parties d e  borax fondu e t  1 partie de nitre, 
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fondu dans u n  creuset de  porcelaine et  versé dans un  moule 
frottk a la craie. 

On le  brosse et on le  fait bouillir avec HCI. La bar re  s6chée est 
cnsuite coupée et  laminée entre des rouleaux d e  laminoir soi- 
gneusement nettoyés. 

Les corne.ts obtenus sont bouillis avec HCl, pour  enlever .le 
métal étranger qui pourrait  provenir du  laminage, et,  aprks avoir 

, étB chauffé au  rouge dans un moufle, I'or d'épreuve est prét A 
employer. 

Argent. - L'argent d'épreuve est obtenu en soumettant l'ar- 
gcnl fin (999) a l'électrolyse, en eniplogant comme 6lectrolyte du  
nitrate d'argent contenant 1 p. 1 0 0  d 'hz03H libre. La barre 
d'argent fin est soigneusement entourée de  papier filtre, e t  le 
tout est enveloppe d'un morceau de tissu d e  coton, de  façon à 
retenir les impuretés q u i  se déposeraient lors  d e  la dissolution 
d e  la barre. 

La bar re  ainsi protégée est mise en relation avec le pôle positif 
d'une batterie, formanl ainsi l'anode, pendant que  la cathode est 
constituée par  une feuille d'argent chimiquement  pur .  L'argent 
déposé se lave facilement. Pour  le fondre, on emploie l e  même 
flux que pour  I'or, maisil est nécessaire de fondre une seconde fois. 

Cette seconde fusion est faite sans flux e t  a pour  but ti'espulser 
l'oxygène introduit par  l e  ni t re  du flux. 

Lorsque l'argent est parfaitement fondu, il est agité avec un 
morceau de  bois sec, tant que  le dégagement d'oxygène a lieu. 11 
est alors versé dans un  moule frotte a la craie. La barre  est alors 
nettoyée avec une brosse et S0411S dilué. 

La rnbtlioda anciennement pratiquke dans les Monnaies etail 
la suivante : dissoudre l'argent fin dans AzOW, laisser d4poser 
I'or, di luer  e t  tiltrcr. Précipiter l'argent par  IICI, laver plu- 
siours fois par  dkanta t ion ,  verser le  prdcipité dans une grande 
capsule e t  le  laisser séclier à la température ordinaire. 

Si celte temp6ralure n'est pas t rop élevée, le  clilorure reste 
granulé. et,  s'il est bouilli avec un mélange d'HG1 et  d'Az03H et 
lavé avec de l'eau pure, toutes les impuretés, o r ,  chlorure mer- 
curique e t  traces de  chlorure de  plomb, sont éliminées. 

Le chlorure d'argent desseché est &duit p a r  le  carbonate de 
soude pur ,  additionné d'un peu  de nitre. 

Cette méthode peut être pratiqude 1 o r s q ~ ~ ' o n  ne possède pas 
de  source d'électricité. 

Une autre  méthode satisfaisante de  réduction du  clilorure d'ar- 
gent est l'ébullition avec une solution de potasse et de  sucre de 
lait pur .  AprGs la rkduction, l'argent est lavé et  fondu. P. T. 

Dosage de l'or. - hlM. V A N 5 0  et S E E M A N N  (Berichte der 
deutschen chem. Ges., 1899, 32, 1968). - La méthode suivante 
est basée sur  la réduction, à l'état d 'or  métallique, d 'une solution 
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dc clilorure d'or par l'eau oxygénée et la potasse ou la soude. 
La réaction est instantanée et terminée en quelques minules, 
même a froid. Les auteurs recommandent de chauffer un peu 
aprbsla précipitation, quand on opére en solution diluée, puis 
d'ajouter, après chauffage, [le l'acide chlorhydrique, afin d'ohte- 
nir le précipité sous une forme plus facile à séparer par filtra- 
tion. La réaction, accompagnée d'un dégagement tumultueux 
d'oxygène, est la suivante : 

2 AuC13f 3 H 2 0 2 +  6 KOI-I=2Au+6 U+6 KClf6 H'O 

Des essais faits en vue de doser l'or par cette méthode dans le 
clilorure double d'or et de sodium n'ont pas donné le résultat 
esphré, tandis que la &action avait lieu nellemerit par la foririal- 
déhy de en solution alcaline (1). C. F. 

Proced6 electrolytiqaie do dosage de I'ezote danm 
les matières orgamiques. - M M .  C. C. L. G .  BUDDE et 

C .  V. SCHOU ( X e i l s .  f .  andyt.  Chcrnia, 1899, 
p. 3&Q).-Les auteurs ont fait des essais pour 
se rendre compte si la  méthode de Kjeldahl 
pouvait être appliquée simuitan6nlent pour 
doser l'azote et le carbone dans les matibres 
organiques. Ils ont eu llidée,pour doser le car- 
bone, d'appliquer la méthode de Ullgren; 

..h celle-ci, comme on sait, consiste à oxyder la 
' 

matière organique par le mélange chromique, 
et à recueillir dans la potasse les gaz dégagés, 
aprés leur passage sur l'oxyde de mercure. 

Les auteurs ont aussi songé k appliquer le 
courant électrique pour tlécomposer la matiére .'' organique ; bien que leurs reclierclies ne 
soient pas suffisamment avancées pour ré- 
soudre complètcmcnt le problénie, ils ont cru 
intéressant de publier les résultats qu'ils ont 
obtenus pour le dosage de l'azote. 

11s emploierit, dans ce but, l'appareil figuré 
ci-contre. Celui-ci consiste en un tuhe à houle 
(la boule doit avoir une capacité de 50 a i00  
cc., et la partie tubulaire, undiainktre de 2 cen- 
timètres). L'extrémité de  la boule porte un 

K' renflement d'environ 1 0 0  cc. de capacité. 

A 
La substance pesée est déposée dans ce rerifle- 

ment avec un mélange de 4 cc. de SOLHVumant 
et 8 cc. de SOLII" 66O BaumB. Après avoir bien mélangé le tout, 
on fait plonger les électrodes dans le liquide. L'anode cst consti- 

(1) Voir Annales de chimie anali/lique, 1 8 9 9 ,  p .  276. 
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tube par une laine de platine roulée en cylindre, d'urie épaisseur 
d e  O mm. l ,  de 50 m m .  de  large et d e 3 0  mm. de  long, à laquelle 
vient se souder un fil de  platine de  5 0  mm. d e  long. La cathode 
est constituée par  un  fil de platine de  i min .  d'épaisseur et 18 
mm. de  long, qui  est soudé a un fil plus mince. Chacun des fils 
dc platine est soudé à I ' ex t rh i t i :  d'un tube de verre gg, dans 
lequel se trouve le conducteur en cuivre ; le  contact est assuré 
par  un peu de mercure. On s 'arrange en sorte que la cathotlo 
se trouve dans l'axe de  l'anode quand l 'appareil  est e n  place. 

On électrolyse avec environ 8 volts. Au commencement, il ne 
passe qu'un courant faible,qui,en peu  de temps, inoiite à $ 0  am- 
pères, et le liquide s'éctiauft'e fortement. Au bout de  trois quarts 
d'heure, l e  liqiiiile est incolore ; on remarque ponrtant un  lkger 
dépôt noir sur  le fond d u  vase et la cathode. .\ la fin de l'opkration, 
la moitié de  l'acide a disparu. II se diigajc, pendant l'électrolyse, 
beaucoup d'acide sulfui.eux, et il se dhpose un  peu de soufre dans 
le col du  ballon. On continue l'opctration comme à l 'ordinaire. 

Des essais faits avec diverses matihres azotées dérnoritrcnt que, 
p a r  cette méthode, on obtient des cliitïres plus  élev6s que par la 
méthode ordinaire. Les résultats par  l'électrolyse se rapprochent 
d'avantage des cliit'fres tli?oriques. 

Il y a quelques suùst,anccs, comme les acides urique et cynnu- 
rique, qui donnent des résultats t rop  faibles par  la méthode Clec- 
trolytique, rnais qui  donnent d e  bons résultats par  la niétliodo 
d e  Kjeldalil. J .  W. 

nusnge dcs pûrsiilfatcs. - M. MONDOLFO (Chem. Zeit., 
t .  23, 1899, p .  699).  - On dissout. 2 i 3 gr. dans 100 cc. d 'eau;on 
prélbve 10 cc. de  la solution, qu'on traite par  un  excés d'iodure 
d e  potassium, et  l'on chanffe 10 minutes i 60-80 degrCs; on titra 
ensuite l'iode mis  en liberté par l'hyposulfite décinormal. Pour le 
calcul, on se base sur  l'équation : 

dans laquelle JI' repr6serite un m4tal ou  un groupe  nionovalent. 
G.  S.  

D w u g e  du sucre réduoteris par pesée d i a  h i o s y d s  
de enivre, - JI. F .  BOL11 (Zeis1.f. l;ntersut.hun!/ der IVahrwlgs 
urttl (;cîwssmitte/, 1899, p. 6R9j. - 1,'aiiteiir passe en revue les 
divers procédés bas6s sur  la réduction d e  la liqueur cuivrique. 
L a  méthode qui consiste i transformer I'oxydule rouge e n  bioxyde 
d e  cuivre, puis à réduire ce dernier  e n  cuivre métallique par  un 
courant tl ' l iydrog~ne, est d'une grande esactitucle, mais demande 
t r o p  d e  temps. 
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Après de  nombreux essais, l 'auteur coriclut qu'en oxydant dans 
de bonnes conditions l'oxydule rouge, celui-ci se transforme inté- 
gralenient e n  bioxyde, qu'on peut peser dircctnrncrit ; on  e n  
ciAcluit Ic poids corrcsporidant du cuivre. Des nombreux essais 
auxquels l'auteur s'est livré, il rdsnite, d'une façon certaine, q u e  
la rhluctiori du  bioxyde par I ' h y d r o g h e  corltluit a u x  nibrnes 
résultats. II est donc inutile d'avoir recours a cette dernière  opé- 
ration. 

L'auteur recommande de recueillir l'oxydule de cuivre sur  un  
tampon cl'ainiante,gxnissarit 1'extrWmité inférieure d'un petit tube 
d'Allilin. Do plus, i l  faut avoir la précaution de cliaiitkr l'amiante 
au rouge, de la faire bouillir ensuite avec de la lessive (le soude, 
puis avec AzOYI, d e  la laver à l 'eau et  de la chauffer de  nouveau 
au  rouge. Dans ces conditions, l 'amiante ne  subit plus de  perte de 
poids lorsqii'on filtre la liqueur bleue. II est vrai qne hz0311, qui  
sert à dissoudre l'oxyde de cuivre aprbs chaque opération, 
l'attaque toujours plus o u  moins, niais, puisqu'ori tare  l e  petit 
tube avant cliaquc opkration no i iv~l le ,  ce  fait n'a pas d'impor. 
tance. 

L'action d e  A z 0 3 H  sur  l'amiante est une causc d 'erreur  dans 
la  méthode g6néraleinent employée et  q u i  consiste redissoudre 
i'oxgtlule par  AzO:~II et à calciner le nitrate d e  cuivre pour  le 
transformer en biosytle. En procédant ainsi, les résultats obtenus 
sont toujours t rop  4lr:vils. 

C'est pour  kviter cette cause d'erreur que l'auteur recominande 
d'oxyder l'oxydule rouge directement dans le tuhe où il  a été 
recueilli. Après lavage a l'eaii! a L'alcool et à l'éther, on sèclie rapi- 
dement à I'&tuvc, puis on fait passer dans le  tuhe uncouran t  d'air 
bien sec. On a soin d e  cllaiiffer le tube ilu moiilent du passaga de 
l'air. L'osydalior~ est terminée lorsqu'ori a fait passer environ un  
litre d 'a i r .  Afin d e  hàter l'oxydatjon, on fera bien de tniirner le  
tube de  temps en temps. J .  W.  

Doange de la g l y c y r r h i z i n e  clans Ir, siic da ré- 
glisse. - M. G. hlORPUliG0 [ G m w ~ l e  di fwnzcicia de f i zes te ,  1899,  
p .  273). - Ilans u n  matras d e  500 cc., on cliautk au  bain-marie ,  
peridant une demi-heure, en agitarit fr6qwiriiiierit, % O  gr. de  suc 
de r6glisse, 100 cc. d'eau et qiielqiirs g o i i t t ~ s  d'ainnioniaqiie. On 
ajoute 5 cc. de solution d'oxalate d'animoniaque à 10 p. 100,  e t  
on mairitierit, pendant une heure,  a une tcrnpérature de SU de- 
grés; on co~riplBte alors le  volume d e  bO0cc. avecde l'eau chaude;  
o n  additioririe d'un ycii de  silice (hieselgulir), et on abandonne 
au r q o s  pendant 2& heures ,  220 cc. de  liquide tiltri!, on ajoute 
230 cc. d'alcool, et,  a p r k  douze Iiei~res de repos. on prC1Bve 
250 cc. (eorrcsponrla~it 5 gr .  dc suc de réçlisse), qu'on évapore 
a 50 cc. , après  refroidissenient, on acitlule par SOiIl2, jusqu'à 
forte réaction acide, 
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La glycyrrliizine ( i j  se dSpose et peut étre facilement rassein- 
l~ léeavec  une baguette d e  verve; le  dépôt est lavé à l'eau s a t ~ r é e  
d'éther, qui ne dissout pas d e  g l g c y r r l i i ~ i n e ( l j  enquanti té  apprk- 
ciable, jeté sur  un  filtre e t  dissous sur  le Filtre mSme avec un peu 
d'ammoniaque ; le  iiltre est lavé à l'alcool, et les liquides dc 
filtration sont kvaporés a siccité au baiii-iriürie dans une capsule 
tarée;  on pèse après une heure dedessiccation à 100 degrés. 

Les résultats ohtenus sont concordants, et un  peu plus élevés 
que  ceux obtenus p a r  l a  métlioile deKremel .  L'analyse est bcau- 
coup plus rapidc. Trois écliantillons com~norciaux ont tlonnb : 

Insoluble Soluble Hiiuiiditb Glycyri~hizine - - - - 
i . . .  . . . . . .  36,50 48,30  12420 6,BS 
$... . . . . . .  28,93 60,58 10,48 7,37 
3 . . . . . . . . .  17,70 70,08 14,16 12,26 

A .  D. 

Séparatiou et closnge de la strycliuiiie et do Pa 
hriiciiia. - MM. H. M.  GORDIN e t  A .  B. I'RESCOTT (Amer. 
J o u m .  of l'hm-m., 1899, p .  18). - La solution acidulée des deux 
alcaloïdes, obtenue par  la méthode ordinaire ,  en prenant 4 gr.  de 
noix vomique,cst amenée a 100 cc.. 50 cc. de cette solution sont 
placés dans une fiole d7Erlenmeyer;  on y ajoute 10 cc. d'une 
solution de  SOLHg à 2 p .  100 e t  d e  l'eau pour  faire u n  volumc 
totel d'environ 200 cc.. Aprés I'addilion d e  25 cc. de solution de 
ferroryanure de potassiiiin à 5 p. 100, la fiole est fermée et 
agitée continuelleinerit pendant environ 30 minutes. Le liquide 
est filtri: e t  le précipith lavé avec d e  l'eau contenant 1 p .  100 de 
SObI12 ; le  lavage est prolongé jusqu'a ce que  los derniiires eaux 
de lavage ne soienl plus  ambres. 

Le filtre est percé et  son contenu est transvasé dans une 
seconde fiole ; on le  traite par  20 cc. d'une solution à fi p. 100 de 
sulfate de  zinc, e t  on place s u r  u n  bain-marie pendant environ 
JO minutes. Le sulfate de zinc iléconipose le ferrocyanure de 
s t rychnine;  i l  se  forme du ferrocyanure de zinc insoluble et le 
sulfate (le strychnine passe en solution. Lorsque le  liquide est 
complètement refroidi, on le  dilue à 100 ce.. On prend 50 cc. de 
celui-ci, qui représente 1 gr.  de noix vomique exempte de  bru- 
cine ; on les filtre en les recevant dans une fiole q u i  contient dkjà 
20 cc. de solution d'iode K/10, aciditionnée de 2 cc. d'HC1 dilué. 
La quantith d'iodc consomnihe, multipliée p a r  4 3 , 9 ,  donne la 
proportion d e  strychnine p. 400. 

L'iode consommé par  les deux alcaloïdes est déterminé sur 

(1) C'est acide gl!lcyr~hiziqi~e qnri I'aiitenr a voulu d i r e  ; la siilution de 
glycyrrhizine, traitce par l'acide sulfurique, t ionnc un prCcipit6 d'acide 
glycyrrhizique soluble dans l'sinnioniaqiic, insoluble dans  l'eau dllic,ree. 

(Note 414  t vaduckur . )  
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une autre portion de l'extrait, e t  la diffërencc entre les deux 
dosages, iniiltipli8e p a r  51,79, donne la teneur  en brucine. 

H .  C. 

C'ioda rkiictiP de* I'nlliiimina. - f i f .  RI. MONIER (Cnzeftc 
~nriliccile de L i é p  du  12 octobre 1899). - Lorsqu'on prend une 
solution d'albumine d'muf (ovalbumine) o u  d'albumine extraite 
des muscles, qu'or? l'additionne d e  quelques gouttes d'une solu- 
tion d'iode et qu'on cliauffe le  mélange, i l  se  forme un  coagiilum 
non coloré e t  le liquide au sein duquel se fornie ce coagulum est 
lui-même incolore. 

On ne peut admettre que  l'iode sait kvaporé, car ,  si I'on opkre 
semblablement avec dcux tubes, l 'un contenant de l'albumine e t  
l'autre n'en renfermant pas, l a  solution d'iode de  ce dernier  ne  
se décolore pas par  la chaleur. 

On peut operer  d'une autre  manière : on prend de  l'amidon, 
qu'on d6laye daris l'eau et qu'on additionne de quelques gouttes 
d'une soliition concentrée d'iode ; si l'on cIiaufTe, la coloration 
violette disparaît  graduellemerit ; on ajoute d e  l'iode j u s ~ u ' g  ce 
que, e n  cliautfant, l a  décoloration rie se  produise pas. Si I 'onmct 
alors cette combinaison d'iode et d'amidon en contact d'une solu- 
tion d'albumine, et s i  I'on chauffe, la décoloration se produit 
iiiirriédiatenierit. 

Ces deux réactions sont estrêmement  sensibles, d'aprEs c e  que 
dit l 'auteur. 

Dosag': iodnni6triqme du sucre.-M. N. SCIIOOPiL(Zeits. 
f .  nngeiu. Chenlie, 1899, p. 633). -- Riegler a proposé ( i )  d e  
titrer iodom6tricjuernent, pa r  la méthode clo Haene. le cuivre 
restant aprks la réduction par  une quantité mesurée de  liqueur 
de Feliling de titre connu. . 

Maqiienne (2) a proposé une mkthode plus simple; consistant à 
redissoudre I 'osydule de  cuivre dans SOLH" puis A ajouter de  
l'iodure de  potassium et à t i trer avec l'hyposulfite de soude X/iO. 

L'auteur a remarqué  qu'il se produit une oxydation partielle du  
sulfate de cuivre et,  en même temps, une séparation d'iode, et la 
coloration 1)leue de l'iodure d'amidon, a la fin d u  titrage, se  
change en une coloration rouge vineux. Schoorl attribue cet incon- 
vénient au  grand excbs d e  SOLH?, e t  les résultats obtenus, en su- 
cre, sont t rop forts d e  15 pour 100. La réaction, qui doit s'effec- 
tuer d'aprés la formule 

CuSOL f 2 III = Cu1 + 1 + SOLH2 
se fait mieux e n  présence d'un excas d ' iodure de  potassium qu'en 
présence d'un excès d e  S05HZ ; cette remarque a conduit l 'auteur 
à employer  la méthode suivante : 

(1) Voir Alznales S e  chimie analylique, 1898, p. 103.  
(2) Voir Atinalea d e  chimie analytique, 1899, p. 2Z. 
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10 cc. de l iquei i r  c u p r i q u e  (sulfate d e  cuivre,  69 g r .  28 pa r  
l i t r e ;  d'où 10 cc.  = 2 7  cc. 74 d 'hyposulfi te d e  s o u d e  NJlO) sont 
mé langés  d a n s  u n  bal lon  d ' E r l e n m e y e r  de 200 cc.  avec  10 cc.  de 
solu t ion  t a r t r i que  ( 3 k 6  gr. d e  se l  d e  Seignette e t  100 gr .  d e  soude 
caus t ique  p a r  l i t re)  ; o n  complb te  a 50 cc. avec  l ' e au  dist i l lée,  
e t  o n  chauffe pendan t  2 rniriutcs s u r  urie to i le  riiritallique et  u n  
ca r tond ' amian te .  On ref ro id i t  r a p i d e m e n t  e t  compikteinerit  sous 
un couran t  d ' e a u ;  on a jou te  10  c c .  d ' une  solu t ion  A 20 p o u r  lO0 
d ' i odu re  d e  po ta s s ium,  p u i s  10 cc .  d e  SO'+H2 i 5  p o u r  100 en 
volume,  e t  l ' iode q u i  es t  m i s  en  l iùcr tS  est titrE aussitbt  avec 
l 'hyposulfite d e  soude  N/10 .  A la fin d u  t i t rage ,  o n  a jou te  l a  solu- 
t ion d 'ani idon,  e t  o n  s ' a r r ê t e  quani l  o n  ob t i en t  u n e  teirite jaune 
c r k m e u s .  Quand o n  a a ins i  ktahli  le t i t r e  (le In so ln t ion  ciiliricliie, 
o n  fait l a  m è m e  opé ra t ion  a r e c  20 c c .  d e  celle-ci e t  u n  volume 
connu  d e  solu t ion  d e  s u c r e ,  con tenan t  au m a x i m u m  0 gr. 09 de  
g lucose  o u  d e  saccliarose inver t i  ou O g r .  i 2 5  d e  lactose.  La dilfë- 
r ence  en t r e  l e s  d e u x  t i trages es t  ca lculée  en  suc re .  Pour  l e  lac- 
tose, o n  doit cliauffer pendan t  c inq  minutes .  C. F. 

B I B L I O G R A P H I E  

Ti-aite d e  chii i i ie  niialptiqiie qi ial i tntive,  suivi de 
Tirbles sj-atknialiqiies pniir I'riisril~se iiiiiirii-ale, p:ir 
L.  DUr~riic, A.  D E G I L W U E ~ ~  1:. Rloss i i : i i .1  bol. de293 pagcs (Kiinrlig, li, 
Corraterie, i Genéve, et A l c ~ n ,  108, hciiilevard St-Germain, Paris, &di-  
teurs). - Prix : 6 fr. - Y. Duparc, dircctciir des laboratoires d'analyse 
minérale de 1'Universitb de Genève, aidé de ses assistants, 3131. Degrxnge 
et Monnier, x résunié dans cc livre son cnscignemcnt pratique d'analyse 
cliimiqiic qualitative. 

Cet ouvragc est, avant tout, ainsi que le disent eux-memes les auteurs 
dans leur priiface, uri livre de laboratoire destiiik h l'enseigncrnent pratique 
de  l'analyse iiiiiidiale. Pour cet eriseigrieirient, on ne rrit:t soiiverit eiitre lcs 
mains des Eléves que des tahles donnant, sous une forme aussi rapide que 
possible, la marche à suivre pour effcctiier urie analyse, et l'élève ne peut 
pas se rendre un compte suthsant des mariipulations qui s 'y succétlcnt. 
Si, d'autre part,les éli:ves veulent se reporter aux tr'aitéç d'analyse, ils se 
noient souvent dans lcs détails. 

II. Duparc a clierclié k éviter ce double écueil ; son livre est i la fois très 
explicite, très documenté et très facile consulter. 

Parmi les partics de l'ouvrage qu'il y a lieu de signaler tout particuliC 
rwnerit aux cliirriiutes, nous citeroris l 'malyse des acides, que les auieurs 
ont étudiés un peu difr~rernnienl de la rnaniérc classique. Ils ont réuni 
dans une mCme famille tous ceux qui, liytiracides ou oxacicles, dérivent 
d'un mème mélalloide. 

Citons aussi la mkthotle que decrivent les auteurs pour la désagrégation 
des substances insoluliles~ dans lesquelles, en raison de ses nombreuses 
analyses pétroçraphiques, M. Uuparc a acquis une grande compétence. 
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Aiimlysa électrocliiniique, par E n . 2 .  SMITH, professeur de 
chimie R l'liriiversitd de Pecsylvanie, traduit d'aprés la  9 .  édition arnéri- 
caine, par J .  ROSSET. - I vol. de 203 pages, avec 27 figures (Gauthier- 
Yillars, kditeur, 53, quai des Grands-Aiigustins, Paris). - Prix : 3 fr. - 
Ce volume répondra cerlainerrient aux desiderata des nornhreux cliiniistes 
analystes qui veulent se familiariser avec les procédk  d'analyse électro- 
cliiniique. Celte branche de l'analyse a fait,coirinie on le sait, d'irnportarits 
progrè" mais les travaux qui y sont relatifs sont dis~érniriés. 

Après iine courte introduction, coris:icri!e h la  façon dont SC! comporte le  
coiirarit en présence des acides et des sels, l'auteur décrit rapidenient les 
diverses sources d'énergie électrique ; il indique l a  façon de contrbler et 
d e  mesurer cette eriergie ; il doririe ensnitc u n  aperçu Iiistorique sur  l'in- 
troduction du courant dans l'analyse chimique, et il d h i t  les rnétliodes 
de dosage et de séparation des métaux, aiiisi que les pliénornhes d'oxyda- 
tion qu'il est possible d r  realiser au moyen de l'électricité. 
M. Smith, qui a une trés grandecorrip~tence dansles qiieslioiis d'analyse 

élcctrocliiiniqnc, a kilt une  sélection des inétliodes et a choisi seulement 
cellcs qui orit Sait ac:tiic:llt:rrierit Iriirs preuves. Ces rrii:tlioilw urie fois clioi- 
sies, i l  les expose a rec  des ddtails suffisaiits pour que les chiinistcspuis- 
sent effectuer les dosages saris aucune h6sit:ition. 

C'est donc un petit volunie qui rendra d e  réels scrvicrs tlaiis la prati- 
que d u  lahoratoire. 

IBictioiiiinire des coiiihiiiaisoiia dii cnrl~oiie, par 
R I C H T E R  (Le Soiidier, libraire, 17.4, boiilev:ird Saint-Germain, Paris) .  - 
Prix du f'ascicu!e : 2 Fr. 43. - Nous avoris annoncé (1899, p. 358, 1900, 
p .  '77) la publication par fascicules: du Dictionnaire dcs conzbinaisons du  
curbonr de llicliter, qiii doit rneritionner 74.000 corps environ. Daris les 
28 prerriiers fascicules, or1 trouvait les composés contenarit de 1 3 7 ato- 
rries 11: c;irh»rie ; les riouveaux L'asciciilcs parus (de 29 R 39 inclusive- 
ineiit continnent la série d e  ces cornposés et terminent l'ouvrage. 

Anniiiiire de l'observatoire iiiuiiicipal ale Furia 
pour l'année 1900 ; m6tkorologie, cliiinie, micrographie, :ipplications k 
l'hygiène. - 1 vol. de 578 pages (Gauthier-Villars, éditeur, 55, quai des 
Grands-Aiipst ins) .  Prix : 2 fr .  - Cet annuaire,  qui parait tous les ans, 
tlepiiis 1872, coiiiimt le r6siinié des travaux de l'oliservatoirc de Morit- 
souris. Celui ci est relatif aux travaux effectués durant  l'année 1898. 

Er1 outre (les rlni:iirri~:rits ricirrihreiix qu'il renii:r.rric~, on y trouvi: l'ex- 
posé des inétliotlcs d'anaIysc chimique et bactériologique dc l'eau e t  de 
1';iir. 

Heeettc, nirpiiipulntious, soins et analyse ehiiiii- 
quu tiiu viu rouge, par CII. I ) ~ : R A ~ - n ,  pliairri;ic:irri priricipd de la  
marini: (I~nprirnerie Satioriale). - Cette notice a dté rCdigCe en vue des 
fournitures d e  vin destindei: B l a  marine. L'auteur y inclique les conditions 
daris lesquelles se font Ic clioixet l'examen des vins présentés aux adjudi- 
cations de la Marine. Il insiste sur  les rnétliodes d'analyse qui permettent 
de recoiinaitre s i  les vins sont conformes au cahier des charges e t  s'ils 
sont susceptibles d'une bonne conservation A bord des navires. 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
L'origiiie d e s  pliosphntes de la Snmme. - Notre col- 

lahiirateur, M.  IIenri Lasne, avait prcsenté % la  Société industrielle 
d'Amiens un mémoire sur  l'o7~igine des phosphates de lu Somme. Ce 
travail a étb couronn6 par cette Société le 27 juillet 2899. iious déta- 
chons du rapport présenté à ce sujet le passage suivant : 

cc Le ménioire répondant R la 2-e question est un travail des p!us 
t( consciencieux sur l'origirie des pliospliates de la Somme. Bien docu- 
(( inenté sur  11 partie géologique et sur  la partie chimique, il reprbsente 
tr un labeur consiclérahle. De plus, lin cachet dloi,igi~ialitC s e  r h d e  clans 

toute la portion de ln genbse des pliospliates, question si ardue et 
tr encore bien controversC.e. Il est hien entendu que la resporisahilité de 
(( ses théories reste l'auteur, mais on peut en admirer l'hcureuse con- 
(( ception. L'ordre et la méthode conduisent l'auteur bien nettement à ses 
(( conclusions .... 

(( Aussi nous fblicitons l'auteur de cc niémoire, et nous proposons de 
tt lui décerner une médaille d'or. 

Liste des Iirevets d'inveutioii relatifs à In chiniio 
deinaiidés en  Fraiice dix P 8 septembre nu 9 ino. 
venibre l N 9 9  ( 1 ) .  

293.237. - 2.1 octobre 1899. - Drescher. -Procédé pour fahiiquer 
le peroxyde d ' l iydroghe .  

993.690. - 25 octol~re 1899. - Cie Parisienne de couleurs d'ani- 
line. - Procédé pour préparer la p-oxy-p-amidodi- 
pliénylamiiie. 

293.909. - 2 novembre 1899. - SociétéBadische anilin et soda 
Fabrik. - I'réparatiori d e  dtirivés nitrés de tlialpliyl. 
diamirloantliroquinones (dialphylidoarithraquinones). 

296.164. - 9 novembre 1899. - Société anonyme des produits 
Fred. Bayer et Co. - Procédé pour la  préparation 
d'iin acidc amiclonaplitolsulfonique. 

(1) Coiiimiinic;il.ion de M N .  Marillier nt Robelet, Office interriational pour 
l'obtention des brevcls d'invention eri France e t  à l'btranger, 44, boulivarii 
Bonne-Kouvelle, I'aris. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS* 
Nous irifornions nos lecteurç qu'en qualité de secrklaire gtnéral  du  S p  

dicat des cliirnistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres l e  permettent, de procurer des cliiniistes aux industriels qui en ont 
besoiri e t  des p!aces aux cliiniistes qui sont à l a  recherclie d'iin emploi. 
Les insertions que nous faisons dans  les Annales  sont absolument gra- 
tuites. S'adresser à M. Crinon, 45, rue Turenne, I'aris. 

CHIMISTE 95 ans, d6sire place dans l'industrie (verrerie, métallurgie ou 
produils çhirnicliies). - S'adresser au Bureau des Annales. 

Le Girant : C. CRINON. 

Lavai. - ~ m p .  parisienne L. BARNPOUD & CI'. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

P r é c m u t i u i i a  it preiiilre p u i i i -  n a s i i r e r  I ' e x a e t i l i i c l e  de 
certctiiis d u s a g e s  a i c i t l i m é t r i q u c s .  

Lorsqu'on veut déterminer l'acidité d'un liquide, le choix rie 
l'indicateur destin6 à signaler le t e rme d e  la réaction n'est point 
indifférent. Tout le monde sait, e n  effet, que certains indicateurs 
sont particulièrenierit sensibles aux I~ases, d'autres aux acides, 
si bien que le  nombre de  centirnétres cubes de  liqueur alcaline 
nécessaire pour  saturer  l'acidité d'un liquide plus ou  moins com- 
plexe varie dans des  limites assez étendues, si l'on prend d'abord 
pour terme dc la saturation le virage d'un indicateur sensible 
aux bases, puis celui d'un indicateur sensible aiix acides. Aussi 
bien, a-t-on soiri, dans les analyses corrimerciales ou industrielles, 
de définir exactement les conditions (laris lesquelles l'opérateur 
doit se placer poi:r obtenir dcs rtkultats comparables a ceux 
que produira tout autre  cliirniste chargé d'effectuer le même 
essai. 

Il est pourtant des cas o u  cette définition si importante semble 
avoir ét,é regardée comme superflue, et o ù  chacun demeure libre 
de choisir a son gré tcl o u  tel indicateur de pr6t'Grence à tel ou 
tel autre. 

Bien que l c  rksultat obtenu puisse varier de 1 0  pour  100, on 
l'appelle toujours r( l'ucidzti du l iqu ide  n ,  ce qui  est profondé. 
merit regret,table et peut conduire aiix plus graves conflits. 

M.  A. Gautier (2) considère avec Pasteur l'acidité d'uri vin 
conime complbtement satur6e par  l'eau d e  chaux, lorsqu'un ti'ou- 
ble floconiieux d e  couleur  neutre, grise ou foncée, se rassemble 
et nage dans le liquide. 

Le procédé suivant, di t  ensuite le  même auteur  (3) ,  est à la fois 
simple ct rapide:  K AprBs avoir cliauffe le vin jusqu'à l'ébullition, 
« pour en chasser l'acide carbonique, on introduit dans un  gobe- 
« let de verre  environ 100 cc. d'eau, puis quelques gouttes 

(1) Voir Annales de Chimie analytique, i 9 U 0 ,  p.  4 2 l .  
( 2 )  A.  Gautier, Sophistication et analyse der vins, 40 édition, p.  97 
( 3 )  A .  Gautier, ibid, p. 98. 
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(( d'une solution étendue de plitaléine du  pliénol. On y verse 
« avec précaution de la soude étendue, jusqu'à virage au 
(( rouge, puis 5 cc. d e  vin chauffë. On obtient ainsi un liquide 
K plus ou moins coloré eri rouge, auquel or1 ajoute peu à peu, 
« en agitznt après chaque addition, une solution étendue et  
« titrée de  soude caustique. A un  certain moment, la teinte 
K du  liquide s'assombrit e t  finit pa r  prendre une teinte neutre 
« généralement grise. II suffit alors d'y ajouter une  ou  deux 
« gouttes de la même lessive de soude titrée pour  que  le  ton 
(( du  liquide vire ail rouge net,  virage qui  marque Ia fin de la 
(( réaction n. 

Tony -Garcin (i),  reprenant cette même question de l'acidité des 
vins, conseille d'arrkter l'addition d e  soude lorsque le vin vire 
au noir brun,  sans mélange d e  violet ni de  vert. 

M .  Sanglé-Ferrière (2 )  reconimande : 1" le procédé à la touclie 
sur  papier de toui.riesol sensible ; 2O le procPdé à la phtaléine du 
pliénol, mais il fait observei: que les résultats obtenuspar  cette der- 
nière m6thode sont toujours u n  peu forts, comparativement A la 
touclie. 

Rapprochons nlliintenant les unes des autres les acidités trou- 
vées pour un  méme vin, en suivant rigoureusement la inarclie 
i n d i q u k  par chaque auteur  : 

Acidité en SOiH' 
iP1' procédé de  M. A .  Gautier. . . . . .  4 gr. 05 
2 e  )) D . . . . . .  4 a 36 
Procédé d e  l'ony-Garcin . . . . . . . .  4 )) 10 
i f ' r  procéd6 de  M .  San@&-Forrière. . .  4 u 10 
2 1: . . .  )) )) 4 1) 41 
D'autre part ,  en prenant comriie indica- 

teur  la teinture de lackmoïde (indica- 
teur  sensible aux bases),on a obtenu, 

. . . . . . . . . .  pour le  même vin 4 » O5 

Ainsi, les résultats oht,enus, en prenant  pour  terme d e  l'opéra- 
tion : 

a) Le virage de  la couleur du vin ; 
b)  L'apparition d'un précipité persistant ; 
c) Le virage du  tourncsol ; 
d) Le virage d u  lackmoïde ; 

concordent sensiblement entre  eux, tandis que la phtaléine du  
phénol n'a nianifesté sa présence qu 'après  addition d'un sup- 

(1) Tony-Garcin. Comptes vendus de 1'Acad.  des sciences, t. C V . ,  p. 577. 
(2) SanglB-Ferriéïe, Encyc lop id ie  chimique, t .  XC, p .  i25. 
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plément de liqueur alcaline correspondant a 0 gr .  30 environ 
d'acide sulfurique. Dans bien des cas,on observedes écarts  beau- 
coup plus considbrables. 

Quelle est la raison de  ces écarts 7 
La couleur du vin, le lackrnoïde, le tournesol, sont des indica- 

teurs peu sensibles aux acides faibles, e t  le virage d e  chacun d 'eux 
s'efïectue bien avant la saturation cornplkte de l'acidité totale du  
vin. 

La phtaléine d u  p l i h o l ,  au contraire, est d'une sensibilité re -  
marquable aux acides les plus faibles, e t  elle ne prend sa colora- 
tion rose qu 'après  saturation compli:te de  ceux-ci. 

Pour demontrer que  la matière colorante d u  vin est un  indica- 
teur plus sensible aux bases qu'aux acides faibles, il m e  suffit 
de rapporter l'expérience suivante : 

100 cc. d'un vin, dont l'acidité en Sn"' est d e  5 grammes par  
litre, sont additionn6s de  56 C C .  d'une solution concentrée d'acé- 
tate de soude hieri neutre 5 la phtaléine. Ori eoniplète ensuite le 
volume a 200 cc. avec l'eau distillée. 

Au bout de quelques instants, le liquide devient violacd. Après 
vingt-quatre heures, la teinte du  mélange est semblable à celle 
d'un vin presque complètement saturé par un alcali;  elle ne dif- 
fEre pas de  ce que M .  Gautier appelle r une teinte neutre généra- 
lement grise ». 

II s'est formé, en outre, un abondant précipité d 'un bleu foncé, 
tirant s u r  le m i r .  

Or, l'acidité du  liquide, évaluke en SOCH2, la phtaléine étant 
prise pour  i ~ d i c a t e u r ,  est de 2 gr. 45. Elle n'a donc diminué q u e  
d'une quantité insignifiante et  bien incapable d'expliquer le virage 
de la couleur, ainsi que  sa précipitation. 

On peut donner a cette expérience une  t'orme plus éle'gante, si  
l'on désire se borner a un résultat qualitatif:  su r  un filtre en pa- 
pier épais, on jette un  peu de  vin. Après quc celui-ci s'cst écoulé, 
le filtre est teint en rouge par  la matière colorante fixée sur  le 
papier. On le romplit alors au  tiers ou  au  quar t  d'une solution 
concentrée rl'achtate de  soude neutre à la phtaléine. Aussitôt, le  
papier passe du  rouge vif a n  gris bleuâtre  partout o ù  la matière 
colorante d u  vin a étS toucliée par  le  réactif. La teinte varie d'ail- 
leurs avec le chpage, mdis les papiers obienus redeviennenl tou- 
jours d'un beau rouge par addition d'un acide énergique. C'est e n  
vertu d'une reactron du  même o r d r e  q u e  le papier  rouge de tour- 
nesol vire au bleu dans la solution d'acétate d e  soude, malgré l a  
neutralité d e  ce sel. 

Nous devons donc admettre que,non seulement les acides éner- 
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giques du  vin ont été reinplacés p a r  l'acide .acétique, mais que 
cdui .c i  s'est trouvé partiellement séparé d e  sa  combinaison avec 
la potasse par les acides œnoliques, lesquels, en s'unissant i cette 
biise, ont dû former des  combinaisons soit neutres, soit clouées 
d'une fonction acide affaiblie e t  de couleur bleuâtre ou grise, en 
mkme temps que peu solubles ou insolubles. 

Mais à chaque molEcule de  potasse saturke par un acide œnoli- 
que correspondait une molécule d'acide a d t i q u e  mise en liberté, 
de  telle sorte que la phtaléine ne nous a sisnalé aucune variation 
de l'acidité totale, malgr6 le  virage de l a  couleur du vin et la for- 
mation d 'un prhcipité persistant. 

Il est donc inexact d 'appeler  acid i l i  t o lu le  d'un vin l'acidité 
obtenue e n  prenant comme indicateur soit la couleur du  vin, soit 
le tournesol, soit le lackmoïtle, soit l 'apparition d'un prkcipité 
floconneux persistant. 

L'acidb totale, comprenant celle des œnotannins, des acides 
œrioliques et  autres acides faibles, n'est réellement saturée 
qu'après l'apparition de la teinte rose due à la phtaléine du phénol. 

On peut incontestablement, e n  vertu d'une convention, appeler 
acidité le nombre de grammes d'acide sulfuric~ue n k e s s a i r c  pour 
saturer la quanlité de soude susceptible d e  faire virer la couleur 
du vin, ou  d'y produire  un précipité, ou de  bleuir le  tournesol 
sensible, mais on n'a pas le  droit de  dire  du nomtire ainsi olitenu 
qu'il repr6serite l'aciditt; tolnle, puisque, daris ce cas, certains blé- 
ments a fonction manifestement acide n'ont pas été saturks et ne 
peuvent l'être qu'après le  virage de  l'indicateur employé 

De, l!acidit6; des farines 

Par MM. MAIIIOX, ingénieur-chirriiste de l a  bisquiterie Lefivre-Ulile 
e t  I P  Dr MAKGET. 

L'estimation d e  la  valeur commerciale d'une farine accorde 
une place importante a la détermination d e  l'acidité. 

La recherche de  cette donnée a ,  comme point d e  départ,  .les 
travaux de M .  Balland, qui,  le premier ,  a démontré que toute 
farine, mkme fraicllement moulue, possède un degré d'acidité 
allant en augmentant avec l'age. Nous ne nous étendrons pas sur 
le mode opkratoire, cijnnu des chimistes, pour  arr iver  aux con- 
clusions de  l'auteur : i0 l'aciditd est inégalement répartie dans le 
grain de blS ; 20 elle progresse d u  centre  la périphérie de 
l'amande farineuse, le maximum résidant dans les germes. D'où 
il résulte que les farines fleurs sont moins acides que  les farines 
secondaires. qui ,  elles-mérnes, le sont  moins que les issues. 
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Le gluten, la matière grasse, les ferments, forment, par  leurs 
transformations successives, les éléments acidifiantsqui progres- 
sent lentement, suivant les conditions liygrornétriqucs et de 
milieu dans Icsquellts ces substances se trouvent placées. 

L'eau de  végétation retenue par  les farines est u n  des princi- 
paux déments  d e  leur altér;.bilité. 

Dernibrement, M.  Ikcser, à l a  suite d'un travail comparatif, 
portant sur  soixante analyses de  farine fraîche de  Tunisie, dont 
il a dosé l'acidité par  la m6thode de M .  Balland. eii même temps 
qu'il a dos6 l'aciditk provenant d e  la matière grasse extraite de  
ces fariries, arrive a conclurt. : 

Que les acides solubles dans l'éther le  seraient également dans 
l'alcool 950 à la faveur tlc 1'8tlier et que, dans les farines frai- 
chenlent moiiiues, il !; aurait une corrélation entre  le taux d e  
l'acidité de la farine par  l'alcool e t  l'acidité de  la matikrc grasse 
par I'étlier. L ' k a r t ,  quand il existe, semblerait dénoter,  suivant 
cet auteur, le développeinent d 'un acide formC en dehors d e  
la matière grasse, aux dkpens, soit des matières albuminoïdes, 
soit du glucose ou de l'amidon, acide insoluble dans I'étlier, mais 
soluble daris l 'alcooi.  

Cependant, le  fait que la rriatière grasse disparaît  avec le 
temps, alors que le t aus  d'acidité augmente, ne permet pas de 
confirmer la relation observée par  Rœser, qui  reste cepcndarit 
exacte quand on envisage uni; farine frik9ie et  de  provenance 
étrangbre. 

II reste à savoir dans quels éIémentsconstitulifs de  la farine se 
trouve localisée I'acitlit6. N'oul,lions pas que cette teneur en 
acidité relève d'un rriélarige de corps plus ou  moiris coiribinés e t  
que, suivant la nature clu dissolvarit employé, nous devrons 
trouver des chiffres différents. 

Ainsi, selon nous, dans une farine ancienne, qui renferme une 
matihre protéiquecapable d'une plus ou moins grande solubilii6, 
l'action du dissolvant employk pour  la recherclie d e  l'acidité de- 
vient un facteur très important dans  cette rechcrclie. 

Puisque, dans les vieilles farines n'ayant aiiciine trace appa- 
rente d'altération et possAtlant une humidité infkrieure à la n o r -  
male, l'acidité a augmenté pendant qu'avait lieu une modifiça- 
tion du  gluten, nous pouvons d i re  que  le  gluten d'une farine 
subit urie trarisforrriation lente, caractéris4e par  une élévation 
del'acidité ; donc, cegluten doit posséder un  élément acide. C'est 
ce que noiis avons recherché, en suivant le  procédé de  M. Balland, 
appliqué sur d u  gluten sec finement pulvérisé. Seulement, e n  
nous inspirant des études d e  R a s e r ,  nous avons scindé notre 
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analyse : dans le premier cas, nous avons étudié le  gluten sec, tel 
qu'une opération préliniaire nous l'a donné par  extraction d'iirie 
farine première d u  commerce ; ce même gluten sec, dans une 
secon~le expi:ricnce, a Eté traité pnr la ligroïne, afin de  la priver 
de  la matiere grasse, pour Stre ensuite soumis à la recherche de 
l'acidité. 

Nous avons pu constater q u e c e  gluteri renfermait, d'ahord, 0 , 7 h  
(le matiére grasse dans 1 0 0  de gluten, et que,  d e  plus, I'aciditk 
&ait de : 

0 , 0 5 1  p. 100 pour le gluten sec 
0,0,19 - gluten sec dkgraissi: 

en tenant compte, bien entendu, d e  l'acidité propre de l'alcool à 
95' employé. 

Donc le gluten a une fonction acide, d u e  à sa constilution 
méme et a la matière grasse qu'il renferme. 

Si, maintenant, nous traitons c e  mSme gluten sec pulvérisé. par  
l'alcool a 70°, qui, ainsi que l'a démontré  RI. Fleurent, est le meil- 
l eur  dissolvarit dt: la gliadine, et si nous dosons l'acitlitk dans ce 
cas particulier,  nous trouvons urie terieur de 0 ,23  p. 100. Nous 
sommes donc autorisés a dire que l'élément partioulibrement 
acide qui constitue le gluten est la gliadirie. 

11 est permis cependant d'avancer que  la gliadine et  la gluténine, 
composés à fonction acide ou  basique, se trouvent liés dans le 
gluten, non pas mécaniquement, niais à l'état de  combinaison 
fragile. La gluténine, l 'élément le plus altérable, s'hydrolisant par  
la diastase, rend lilire la gliatlinr:, dont la fonction acide est beau- 
coup plus élevée que  sa corigéri8re. Cela esplique le procédé de 
rajeunissement des farines altérées par  mklange avec du  son, que 
l 'on sait être riche en gluténine ; d'où, le  bénéfice d e  cette opbra- 
tion, qui abaisse la teneur en acidité. 

D'aprSs c e  que  nous venons de voir, il nousest permis de  dire : 
Que l'acidité d'une farine première et de fabrication ricente est fonc- 

tion directe de la gliadine du  gluten. 
En effet, nous avons fait une ser ie  d'analyses portant s u r  des 

farines premières du  commerce et d e  moins de trois mois d'ige ; 
puis  nous avons transcxit nos résultats à l'aide de courbes pour 

gluténine 2 3  
I'aciditP, et le rapport  - - - , tel que  Al. Fleurent,  dans 

gliadine N 
son magistral travail, a permis d e  l'établir. Or, puisque, dans ce 
rapport ,  la gluténine est constante, on peiit dire que  la courbe du 
rapport  représente bien les variations de la gliadine. Si nous 
établissons, pour  cette série d'études: les droites représentant les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moyennes dans les deux cas visés, il est frappant de constater le 
parallClisme de ces deux droites, ce qui confirme l'hypothèse 
que nous venons d'avancer. 

Nous venons de voir que l'alcool à 70u nous a permis de déce- 
ler une teneur en acirlitb plus forte que !'alcools Sn0. Naturelle- 
ment une question se pose de suite à l'esprit : quel est le rncilleur 
dissolvant pour la recherche de l'acidité ? 

En consultant les auteurs qui traitent de la question, nous rele- 
vons, en première ligne, le procbdk de M .  Ralland, antérieur a 
1889, e t  qui est exclusivement employé par les chimistes. 

De sesoliservations personrielles, RI. Ballarid tire les conclusions 
suivantes : 

i 0  L'acidité, exprimée enacide sulfurique monohydraté, oscille 
dans les farines nouvelles entre O gr .  Ois et O gr.  040 pour 100 
de farine. 

Par altération,l'acidité de la farine peut atteindre 0,120 p. 100 
pour les blks tendres et 0,070 p. 100 pour les blés durs. 

Nous avons eu, de notre cbté, un grand noiiiùre de farines 
anciennes, sur lesquelles nous avons dos6 l'acidité, tout en notant, 
pour chacune d'elles, les observations que la main et le palais 
nous permettaient d'enregistrer, comme le montre ce tableau : 
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- 168 - 
Acidite 

No Age Observrilio~is p. 100 - - - - 
i - 3 ans assez bonne.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,086  
2 - 3  J légèrement usée, mi tons  . . . . . . . 0,086  
3  - 3 r 1 0  mois, un  peu usée, mâtons, un peu 

acide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,099  
usée, mâtons. .  . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 1 0 4  
lkgèrement usée, matons, Iégère- 

ment acide. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , l  12 
usée, mâtons, ac ide . .  . . . . . . . . . . 0 , 1 2 2  
usée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 2 2 3  
usée, légh-enient a igre.  . . . . . . . . . O, 123 
acide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,137  
acide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O,l&9 
quelques màtons. .  . . . . . . . . . . . . . 0 , 1 5 3  
légCreinent'usée, quelques màtons: 

un peu acide.  . . . . . . . . . . . . . . . 0,159  
usée, mitons,  a ig re . .  . . . . . . . . . . 0 , 1 6 3  

)) P D . . .  . .  . . . .  . . .  0,218 
très usée, màtons, trks acide.  . . . . 0 , 2 2 3  

D IJ N . . . . . 0 , 2 6 5  
D D n . . . . . 0 , 2 5 6  
D n 3 .  . . . . . 0,291  

ne  peut plus passer pour  d e  la 
f a r i n e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,306 

ne peut plus passer p o u r  d e  la 
fa r ine . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,352  

Toutes ces farines étaient des farines premières  d u  commerce, 
qui ,  en raison de l'état dans lequel elles avaient été mises en maga- 
sin et d u  milieu où elles s'étaient trouvées, avaient subi  des 
transformations plus ou moins profondes. On peut dire  que les 
observations physiques sont bien en rapport  avec la teneur en 
acidité doske suivant le procédé d e  M .  Balland daris l'alcool à 9 5 0  

et  a la température du  laboratoire, et qu'une teneur  de 0 , 1 0 0  est 
dé j i  a p p r k i a b l e  au goût. On objectera peut-être que cette acidité 
est une quantité n6gligeable comparativement a l'acidité due a la 
panification ; sans doute, mais, si  l'acidité d 'un pain est plus 
élevée, elle provient d'un travail d e  fermentation q'on a déve- 
loppé daas la pâte, tandis que I'aciGté de  la farine provient d'une 
altération des él4ments d e  cette farine, alt4ration rendant tout 
travail de pariification de plus en plus difficile, a mesure que le 
taux d'acidité s'accroit dans la farine. 
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En recliercliant d'autres procédés de dosage, nous trouvons, en 
1890, dans les Archlves demedeciiic et  dr pharmacie, un escellent tra- 
vail de M. Wagner, q;ii dose l'acidité au moyen de l'eau clilo- 
roforinée et de  l'alcool plus ou moins &tendu d'eau. La présence 
d u  cliloroforme a pour but de se mettre a l'abri des ferments. 

D'après cet auteur, l'acidité d'une farine varie avec la dilution 
de l'alcool, suivant qu'il est concentr6, très étendu ou moyen, et, 
avec ce dernier, il obtient la teneur maxima. 

11 étudie, en outre, l'influence de la quantité de liquide, l'in- 
fluence du filtre, ainsi que celle du temps. II termine son travail 
en proposant le mode opératoire suivant : 1 agiter iO gr. de 
farine avec 100 cc. d'alcool à 60° ; 2O liltrcr e t  ajouter, avant 
chaque essai, 3 cc. 75 d'alcool à 9hi i  à 10 cc. du  rnklange; 3O titrer 
au moyen de la soude au !/BO, en prenant comme indicateur la 
plitaléine du pliénol. 

Puis, dans les ouvrages plus récents, qui traitent cette même 
question, nous relevons le procédb, de M. Planclion, décrit tout 
au long dans le tome I l  de la pratique des essais commerciaux 
dlHalphen (! 893) .  

Ici nous trouvons un dissolvant diK4rent. $1. Planchon s'a- 
dresse à l'eau, et, au lieu de filtrer le liquide, il titre directement 
le mélange d'eau et de farine, après quelques minutes d'agitation. 

Les chiffres obtenus par cette méthode n'ont aucun rapport 
avec ceux trouvés en suivant les procédth précédents ; c'est ainsi 
que M. Planchon propose les chiffres suivants : 

Farine de cylindres.. . . . . .  0,105 a O,i22 p. 100 d'acidité 
. . . . . .  » de meules.. 0,119 a 0,133 - 

N avariée, impropre 
a tout travail de  boulan- 
gerie . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,150 i 0,565 - 

Dès 6889, cet auteur avait publii: les résultats d'expériences 
portant sur une farine et il avdit trouve : 

0,0h2 d'acidité dans le liquide de décantation. 
0,126 d'acidité totale lorsque Ie dosage &tait opéré sur la farine 

elle-même. 
D'autre part, la macération dans l'alcool A 90" a décelé dans 

la farine la présence de 30 grammes d'acides solubles; aussi, 
dans le Joumak di! phal ~nrrcie de 1889, M .  Planchon concluait : 

Que la farine ne cede ni a l'alcool, ni a l'eau froide, la totalité 
des acides qu'elle contient, et que l'emploi d'une liqueur alca- 
line, agissant sur la farine elle-même, est nécessaire pour lui 
enlever l'ensemble de  ses acides. 
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En étudiant le  procedé de III. Planclion, o n  se rend c,ompte qu'une 
teneur en acidité aussi élevée vicnt rle ce que  l'eau s 'empare des 
acides ininéraux des phosphates, sulrates! etc ..., qui n'ont aucun 
intérét a ê tre  connus, car  les acides organiques seuls sont suscep- 
tibles de se développer avec l'âge de  la farine e t  ces derniers 
ont seuls de  l'iniportance. Quant à l 'emploi d 'une l iqueur  alca- 
line, nous doutons de son exactitude, a cause rlc la présence des 
nlatikres grasses qui se saponilient fatalement. 

En raison d e  la diversité des résultats trouvés e n  suivant les 
divers prockdés. nous avons recherché l'acidité d 'une méme 
farini: en  nous servant de tlifTtirents niilieux. 

Afin (le nous mettre à l 'abri de I'aetiori des diastases, des m é -  
langes (le-farine prGalablemerit dégraissée, d'eau et il'alcool ont 
été agités 1 1  une inaniére continue dans un  milieu refroidi dont 
la temperature était inf&rieure a 4 degrÊs. Aprés 3 heures d'agi- 
tation souterlue, les farines ayant abandoriri6 au  liquide les 
matières solubles à cette basse t e r n p k r a t ~ r e ~  nous avons pu effec- 
tuer le  dosage de I'iiciditi: su r  un volume détermin6 de la macé- 
ration f i l t rk .  

Enfin, le voluiiie primitif btarit rétabli par  rr'iritégratiori de la 
solution neutralisée, nous avonscherché l'acidité totale en opérant 
cette fois sur  la mixture et  la farine. 

Les différents milieux enipIoy4s ont été : l'alcool absolu, l'al- 
cool à 9fiu, l'alcool a 70" et l'eau distillée. 

En ophrant le dorage directement s u r  la farine, entre des 
mains inexpériinentées, r n k n i ~  avec un témoin, le terme de la 
réaction ne rieut être apprkcik avec une précision satishisante en 
raison (lu peu de  netteté de la coloratiori d u  curcuma ou de la 
phtaléine d u  phénol. Lorsque nous avons employé l'eau, nous 
avons du abandonner la filtration et la remplacer par la décan- 
tation. 

Les farines mises en expérience étaient des  farines blutées i 
80 p. 100 d'extraction et dont l'analyse a été : 

Humidité..  . . . . . . . . .  13.65 p. 100 
Matière grasse. . . . . . .  1:85 - 
- minérale..  . . .  0,80 - 

... . .  Gluten liumidc.. 24,OO - 
- sec . . . . . . . . . .  7,68 - 

nluténine 
Rapport 

2 5 - - ... .  
gliadine 39 

Aciditi! Balland.. . . . .  0 , 0 4 4  - 
- Planclion . . . .  0,140 - 
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l'acidité dans les ditfërents inilieiix, aprks agitation à iine 
températnm infkrieure à 4 degrAs, nous avons trouvr': : 

Alcool ahsolu : 

Par filtration.. . . 0,023 acidité p. 100 
Sur la farine. . . . 6,355 - 

Alcool a 9 5 0  : 

Par filtration. . . . 0,018 
Sur la farine.. . . 0,136 - 

Alcool à 70° : 

Par filtration. . . . 0,070 - 
Sur la farine.. . . 0,602 - 

Eau distillée : 

Par décantation. 0,066 
Sur La farine. . . . 0,173 - 

Cela prouve : in que l'acidité totale d'une farine ne peut être 
indiquée par le liquide de décantation, quelle qu'en soit la nature ; 

9i0Que les opérationsdedosage faites sur la farine elle-même ont 
toujours donni;, pour l'aciditi: totale, des cliiffres plus élevés que 
ceux provenant des dosages eflectiiés par filtration nu dkcantation ; 

3O Que l'alcool à 700 est le milieu alcoolique qui donne l'acidité 
la plus élevée; 

4.O Que le taux de l'acidité parait &Ire en relation directe avec le 
pouvoir dis~olvant du milieu sur la matière protkique. 

Cette dernikre observation avait été appliquke directement sur 
le gluten au début de ce tra\~all. Et ,  dans le cas de  l'alcool à 
700 (dissolvant par excellence de la gliadine du gluten), on 
voit que, par filtration, le dosage semble donner l'acidité libre, 
renforcée des albumines a fonction acide solubles dans ce milieu. 

Donc les éléments du gluten peuvent fonctionner comme un 
acide faible; ils sont capables, par consbquent, de neutraliser un 
alcali et de forrrier des corribinaisons qui changent leur propriété 
chimique, leur solubilité el leur pouvoir rotatoire. 

Nous dirons donc incidemment que, dans le procédé de M. Fleu- 
rent pour le dosagedes él thents du gluten privé de matiére grasse, 

nluténine 
afin d'établir le rapport "--- , le taux alcalin de  la solution 

gliadinc 
alcoolique à 70' s'affaiblit a basse température avant le pas- 
sage de l'acide carbonique, comme on peut s'en assurer par 
agitation soutenue du gluten Bans le milieu qui doit le dissoudre, 
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toutes corrections faites. L a  capacité acide qui  résulte de cette 
absorption représente un  chiffre d'aciditk très élevé, ce qui per- 
met d'établir q u e  le gluten a des propriétés acides incontestables, 
faisant baisser la teneur en alcali de la l iqueur  alcoolique titrée. 

De ce qu i  précède, on  voit que l'alcoùl absolu, laissant inso- 
lubles tous les élkments du  gluten, tlnnne le taux d'acidité le 
moins 6lev6. 

L'alcool à 9 9 ,  dissolvant déjà des traces d e  gliadirie, fournit 
u n  chiffre un peu plus fort. 

Enfin, l'alcool a 70°, 6tant le dissolvant par excellence, 
donne u n  eliiffre beaucoup lilus élevé. 

Voici, en rksuiné, lesconclusions que nous tirerons de ce travail : 
i o  Un doit considrrer comme acidité des farines celle qui pro- 

vient des acides organiques prenant naissance dans les fermen- 
tations, causant l'nltiiration future des farines: et non cel!e 
venant clcs acides fises iiiinhraux qu i  n'interviennent dans aucune 
de ces transformations secondaires. 

2' 1.e gluten est un des principaux agents d'acidité, a cause de 
la gliadine qu i  a une fonction acide, et, suivant la nature du dis- 
solvant, l'inlluence de  la gliadine se fait plus ou moins sentir. 

Aussi, est-il important,  dans un laboratoire, d e  suivre une 
inkthocle bien dhterminée, permettant des termes de coinparai- 
son avec d'autres analyses faites par  difrérmts opérateurs;  c'est 
pourquoi nous proposons d e  suivre la méthode indiquke par 
M. Balland, établie s u r  un grand nombre d'observations, en nous 
servant de perles de  verre pour  établir u n  contact aussi intime 
que possible entre la farine ct l'alcool à 930 ; o n  fillre le liquide 
pour  faire le dosage sur  une part ie  aliquote, e t  on exprime 
l'acidité en acide sulfurique monohydraté. 

Nous croyons qu'après agitation d e  la farine avec l'alcool, il 
est préfkrable d'opérer la filtration, au lieu d e  faire reposer le 
liquide pour arriver i prélever l'alcool éclairci ; car  ce temps 
serait  plus ou nioins long (douze heures  au  moins) et on ne 
pourrai t  Bviter les commencements de fermentation qui ajou- 
teraient encore leur t aus  d'acidité i c e l l e  qui  existe réellenient. 

Dostage voliiiiiétriqiie du ninii;~aiiène daiia les fers, 
fontes et aciernus. 

Par M. AxnnE MIÜNOT, 

Ingtinicur civil des niines. 

Principe. - Dans le  courant d e  l'année 1888, le principe d'une 
nouvelle m8tliode de dosage volumétrique du manganése était 
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publié, sous la signature Sclineider, dans le UiolleLin de la Societe 
chimiqzce. Ce principe est le suivant : une solution azotique d e  
mangankse, trait&: par  le lhtraoxyde d e  bisiniitli, se transforme, 
en quelques minutes et  à la température ordinaire, en acide per- 
manganique, lequel peut 6trc dos6 volumétriquement e n l e  déco- 
lorant par  une solution titrée d'eau oxygénée. 

Cette méthode, très sckluisantc par  sa simpliciti': et sa rapidit6, 
devait recevoir une application courante dans l'industrie iiiéti~l- 
iurgique, et ,  cn particulier, dans les usines fabriquant de nom - 
breuses variétés (l'acier, ou la détermination de  la teneur en 
manganèse joue un  rBlc important et nécessite une fréquence 
d'analyses que ne pcrmcttrail  pas la mt:tliotle pondérale. 

Nous avons aussitôt, dans une importante usine du  centre de  la 
I~rarice, étudié la mtitliode et clierclié son aplilication a u s  ana- 
lyses sidhrurgiques, en la comparant  a la métliotle porirl6rale, 
et, le résultat des dosages compar ;Ms effectués ayant plcine- 
ment justifié l'exactitude du  nouveau procédé, ainsi que le 
montrent les résultats cités plus loin, nous avons, dés janvier 
1889, substitué, dans la  plupart des cas, le procéd6 Schneider, 
donnant entière satisfaction, i la in6lliode pond6ralt. de  dosage 
d u  manganèse. 

L'application intégrale du  procédk comporte la fabrication du  
tétraoxyde d e  bismuth, la préparation d'une solution titrée d'eau 
oxygénée, la vérification de  l'absence d e  mangankse dans du  fer 
pur, l 'opération de dosage proprement  dite e t  l a  compa- 
raison des résultats obtenus avec les teneurs en manganèse indi- 
q u k s  par  la métliotie pondtIrale au  brôine et  à l'ammoriiayu>. 

P~-iparcctinn d u  titraoxgde de bismuth. - Une cause d'échec, qu i  
s'est préseritke lors de  nos premiers  essais d'application de  la 
iriéthode Sclineider, a kt6 la rlifficiilt(: de  se procurer  d u  t6ti.a- 
oxyde d e  liisrriutli pur .  Plusieurs insuccés ont &té dus à l 'emploi 
d'un oxyde d e  bismuth qui était considé,ré coinmc répondant à la 
formulc du  tétra, et qui,en réalité, n'était qu'un oxyde inftkieur, 
ainsi que  nous l'avons reconnu. L'obtention do c e  corps était 
inliérente. soit au  mode (le fabrication, soit aux soins apportés a 
celle-ci ou a la conservation des produits. Quoi qu'il  en soit, nous 
avons, ;L la suite de ces insuccbs, essayé de  préparer le tétraoxyde 
de bismuth suivant les indications données, e t  Ic résultat a é té  
satisfaisant e n  opérant avec tous les soins désirables. 

Cette préparation s'effectue par la fusion A temp6rature modé- 
rée, dans un  récipient en fer, d'un mélange intime à poids égaux 
de sous-nitrate de bisrriuth et de  clilorate de potasse, auquel on  a 
ajouté un  poids double de soude caustique, soit 500 grammes de 
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chacun des sels pour 1 kilogr. de  soude. I I  est nécessaire, pen- 
dant l'opération, de brasser de temps à autre la matière  en fusion, 
afin d'assurer le mélange des divers corps, et de  recouvrir le 
récipient, si l 'on veut éviter des pertes par projection. 

La masse fondue, d e  couleur Iirun-rougeâtre? est coulée sur  
une aire ,  puis lavée fortenient par  digestions avec l'eau et dican- 
tations successives, jusqu'à ce que  les eaux de lavage ne  présen- 
tent plus  de réaction alcaline. Le tétraoxyde, après  dessiccation, 
est misen poudre pour être employé dans les analyses ultérieures. 

Solution titrée d'mu ox!~qEnee. - L'eau oxyg6née à employer doit 
être une solution suffisamment ktendue pour que  quelques divi- 
sions de la burette de Mohr, en plus ou moiris de  celles slricte- 
ment nécessaires à la décoloration del'acide peri~ianganique,n'in- 
fluent pas sur  la teneur en manganèse du  corps soumis à l'analyse. 

D'autre part,  la nécessité d'avoir une solution étendue réside 
dans la facile dbcomposition, même vers la température ordi- 
naire, de l'eau oxygénée. Celle-ci, au maximum d e  concentration, 
dégage, par  sa décomposition, 475 fois son volume d'oxygène : ce 
n'est qu'étendue d'eau qu'elle devient plus stable, e t  cette stabi- 
lité est accrue par  la prksenre d'un acide. Ayant fait nos essais 
avec de l'eau o x y g h é e  à 12 volunies, et nous basant sur  l'emploi 
d'eau normale diluée a u  vingtième, nous avons pris comme base 

4.73 1 . 0 0 0  
une soluticn renfermant O .  O5 X -- >(- - 49 cc. 7!) 

12 1 O0 
d'eau oxygénée par litre,  additionnée de quelques gouttes d'acide 
azotique. 

Cette solution a étb titrée par  rapport  à u n  acier type, dont la 
t e n e i r  en manganése de  0.32 pour 1 0 0  a été vérifiée par  d e  norn- 
breux dosages effectués par la méthode au  brbme et à l 'ammo- 
niaque. 

P o u r  ce dosage, l'opération a &té conduite telle que nous la 
décrivons plus loin pour  la détermination d u  manganèse dans un 
Ecliantillon soumis à l'analyse. Opérant s u r  divers poidsde l'acier 
type, les q u a n t i t k  ci-après de  solution d'eau oxygthée ont &té 
nécessaires pour  obtenir la décoIoratio11 de  l'acide per~riangani- 
que forinb, lors du  traitement d e  cet acier,  en solution azotique, 
par le tétraoxyde de  bismuth. 
Pour O gr .5  d'acier, i l  a fallu 6 cc. i de solution d'eau oxygénke 

n i gr. )) 12 )) 

11 .' gr. N I B . 1  )) 

n 1 gr,5 )) 18 )> 

)i i gr.5 n 18.3 JI 

)) 2 )> 2 4 . 2  n 
)I 3.  I> 36.3 )) 
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Ces chiffres, trks concordants, donnent une moyenne de i 2  cc. 1 
d'eau oxygénée nécessaire pour  la d6coloration de  l'acide per- 
manganique formé par  l'oxydation d u  manganhse. Le titre d e  
l'eau oxygénée, par rapport  au  manganèse, est donc de : 

I'érificatio~l de I B  iiiéthode. - L'application de  la niétliode a des 
produits ne renferiiiant pas de mangantse en vérifie l'exactitude, 
en permettant de conslater cette absence. L'acier qui a servi d e  
type pour la tléterininatiori du titre de l'eau orygént?e a été dis- 
sous par l'eau régale clilorliydrique, e t  le fer a été &paré p a r  
l'ammoniaque de  I1ac&tate tl'animoniaque e n  liqueur acide, pour  
qu'il n'entraîne p3s de manganèse. Urie portion du pr6cipitA de 
sctsquioxytie de fer a été dissoute dans l'acide azotique d e  den- 
sité 1.20,  e t  la solution, mise e n  digestion avec di1 tktraosyde de 
bismuth, était  parfailrnient incolore après  filtration. 

Ces e x p é r i t m m  periiieltent de  conclure q u e  le fer,  en I'abserice 
du manganèse, ne  donne aucune coloralion, et que les corps 
étrangers existant dans les fers, fontes, et aciers ordinaires n'ont 
aucune influence s u r  l'esactitude de  la métliode, en donnant a 
leur solution- azotique, osyd6c par  le  tétraoxyde d e  bismuth, 
des colorations qui pourraient faire prhsumer la prbsence d u  
irianganèse quand il n'en existe pas. 

O p i d o n  pl-o!~rernent dite. - L'opération d u  dosage du rnan- 
ganèse dans u n  &chantilInn s'effectue de  la maniere suivante : o n  
dissout un poids 11 de  la sulistance mariganksifkre dans un poids 
de 23 p d'acide azolique pur  de derisité 1 . % O ,  e n  cliauiïarit à I'&bul- 
lition ; la dissolution commence a s 'opérer à froid avec un grand 
dégagement d e  chaleur et  se termine rapidement par  l e  chauffage ; 
on étend alors cette soliition clc quelques gouttes d'acide azoti- 
que p u r  e l  d'eau distillée ; puis on la met en digestion avec un  
poids 3 p de  tétraoxyde de bismutli ; I'oydation a lieu aussitôt, 
et l'acide pcrrnanganiquc forin6 colore la solutio-i e n  rouge vio- 
lacé d'autant plus intense que  la liqueur renferme plus de m a n -  
ganèse. II se forme en méme temps u n  dépôt noirâtre, dû a la 
réduction d u  tétraoxyde d e  bismutli ; on filtre h la t rompe a vide 
sur un tampon d'amiante calciné, e t  on  lave l'eau distillke ; la 
liqueur obtenue est décolorée par l a  solution titrée d'eau oxygé- 
nEe ; la réaction est très nette. 

La filtration est tréç importante : le  filtre n e  doit contenir 
aucune substance réductrice capable de décolorer l'acide per- 
manganique, et, d'autre part,  il doit ê t re  fait soigneusement, 
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pour ne laisser passer aucune trace de tétraoxyde de  bismuth,  
qui peutavoir ;té employé en e x c h ,  car,  dans ce cas une réoxy- 
dation partiellc d e  la  liqueur filtrke imparf'iiiteinent ferait appa- 
raître nouveau la teirile de I'acitli! perin:iriyriiquc, au fur et 
mesure de  sa clécoloration par I'eaii osygénée. Avec cette double 
précaution, on évite d'obtenir des résuliats e n  défaut ou  e n  
excès. 

Covtptcvctison de ln ?:~Élhotle c o l ~ t n ~ i l r i y c c t :  el di, In vi~dl~odr~ p ~ r ~ d i i d c .  
La coinparaison des rksultats donnks par cettc iiiktliodc avec 

ceux o l~ tenus  par  la iiiktliotle poniléralc perinct de  conclure a son 
exactitude. Ci-contre quelques cliiffrcs obtenus dans Ics deux cas, 
avec divers titres dz la solutiori d'eau o x y g k n h  

Conclusion.  -- I,a mi:.lliorlc voliimti~riqiia s'ap~ilirliie Lrbs fiici- 
Iwicrit et donne d ~ s  rku1t:its trbs riclts, daris le cas tlc coiiipoçh 
s'attaquant par l'acide azotique seul ct ne contenant pas de  corps 
spéciaux donnant pus-m6mes des solutions C Q ~ O ~ I ~ S ,  tels que le 
chrome, p a r  cseinple. 

Toutefois, pour  les aciers i faible tciiciir cn cliroiiic (moins d e  
0 .  50  p.  400), on a une liqueur incnlorc et limpide iipi'i's tlécolo- 
ration de l'acide perrnanganique par l'eau nsygériic. ,Iusqu'a 1 
p. 100 de chrome.  qui  est approsiinativi:ment la liiiiitc pour  
laquelle les aciers s'attaqiient à I'aritlr: ;iï.a?iqiic: seul,  on peut 
encore, avec l'lial)itutle, doser d'uni! façon salishisaiite le inan- 
gan8se : il subsiste, aprhs dispariiioii de la teinte rose de  l'acide 
perrnangar ique dtkoloré par  I'ciiu osygEnéz une teinte jaunàtre 
de chromate, qui ,  pa r  un excès (l'eau osygCnke, passe au vert, 
par r6rluction du cliroinate cn sesquioxyde d e  chrome.  En répé- 
tant l'expérience et en suivant la d6croissance d e  la teinte rose, 
on saisit l e  moinent où elle tlisparait, quoique la liqueur reste 
jaune verdâtre, au  lieu d'étre parfaitement incolore. 

Pour les corps à haute teneur en inanganèse, les ferros, par  
exemple, si l'on est obligé, pour avoir une  attaque complkte de  
la matikre, d'inti-nrluirc (l'autres rkactifs que l'acide azotique, il  
faut, avant  tout, pour o p h r  le dosage, éliiriiner toute trace de 
chlore, qui anriiliilcrait la désoxydation de l'acide permangani- 
que par  I'eaii oxygénée. . 

Hecl ierct ie  dcs iriatièreï ciilorwiites etraiig&rer 
daiis los ciiiiservos de t~ianntt?~, 

Par ,M. G. Har.i~rir.'i. 

1. - Colorants  d e  l a  f ~ o z ~ i i l e .  - Lcs procédés, qui se trouvent 
décrits dans quelques ouvrages autorisés ne méritent pas toute 
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la confiance qu'on a coutume d e  leur accorder et  exposent I'ana- 
lyste à laisser passer inaperçus des colorants étrangers. 

La rnét,liode la plus recommandée consiste à battre la pur& de 
loinate en solution ammoniacale ou  acide avec l'alcool amylique, 
à évaporer l'alcool décanté en prbsence d'un moucliet d e  soie et 
à laver c e  mouchet.  

J'ai pil constater, s u r  un grand nombre d'échantillons artiticiel- 
lement colorés, provenant de  diffkrentes fabrications, que  ce pro- 
cédé est tout à fait insuffisant, non seulement parce que  le colorant 
se trouve fisk, pour ainsi dire laqii6, s u r  la niatière végétale, mais 
aussi parce que les rliflere~ites pwties  solides de  ln purée et du 
liquide qui les baignent, ne prennent que  nialaisénierit contact 
avec l'alcool. 

On arrive a des résultats plus nets en o p h a n t  s u r  un produit 
privé d'eau par  tlessiccation, de  prkférence en prksence d'agents 
de division tels que le salile ou la silice précipités, et j'ai reconriu 
qu'on ohtenait avec une t r i ~ s  grande facilité des résultats encore 
plus prkcis en substiluant i i  l'alcool amylique l'alcool éthylique 
et  en opérarit en solution acide. 

La dessiccatiori s'effectue au bain-marie, en présence d'un 
volume égal de sable o u  de  silice. . 

Apr is  dessiccation, la masse est pulvérisée dans un  mortier ou 
simplement écrasée avec une spatule. On la place dans u n  petit 
flacon, de  préférence h col large (flacons dits cols droits). et 
ail l'additionne d'une quantité d'acide acétique cristallisable 
suffisante pour  qu'elle en soit hien humectée et ,  que  l'acide 
dépasse un peu la niatière solide. On rend Iiomogène avec uri 
agitateur; o n  ùouclie le  flacon et on abandonne pendant 10 minu- 
tes. Au bout de ce temps, on additionne le niélange d'environ 2 
fois son volume d'alcool à 90° ; on  rend homogéne par  agitation 
et on abandonne au repos. Après 10 minutes d e  contact,on jette 
sur  u n  filtre a plis et on recueille le  liquide filtré dans une fiole 
conique de 290 à 300 cc. ; on y ajoute environ 10 fois son 
volurne u'eau et  un  inoucllet formé de  qustre  ou cinq brins de 
soie décreusée, de peu de  langueur ; puis  on  porte  à l'ébullition, 
qu'on prolonge au moins un quart  d 'heure.  On peut examiner de 
temps à autre la floche ; elle prend assez rapidement le colorant 
de la liouille - quand il existe - : elle prhsente alors une colo- 
ration rouge, jaune hrunàtre ,  rougeatre ou rouge brun ,  qu'un 
simple lavage au savon, suivi d'un rinçage à l'eau, ramAne au 
rouge, au  rose ou à la teinte saumon.  En I'absence de  colorant de 
la houille, il n'y a aucune coloration rouge ; la floche est A peine 
jaunâtre ou 1Agérement brune,  sans t,raca d e  rouge ou de rose. 
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II. - Cocheuille. - La coclienille est toujours employée a l'état 
de laque, e t  souvent ces larlues rie sont pas attaquées par l 'acide 
acktique,de sorte que ,  diiris la p l u p a ~ t d e s  cas, on peut les reclier- 
cller dans le rbsidii rcstc': sur  le iiltre dans l'opération précbtlenlc 
et cela par le moyen qui  va étre dhcrit. 

Mais, pour avoir une applicaliori plus g h é r d l e ,  il est prkfé- 
ralile d'employer une riouvelle dose de piirck (le tomate, des- 
sécliée coinme prkc~~deiriinerit au  bain-inarie aprSs addition d e  
silice. 

Le résiclu sec est liuinecté d'acide clilorliydrique pur  ii 2 0 - 2 l 0  
Baumé - tel que  le livrent les négociants en produits clii!niques 
- et  il est bien rnélangk avec lui,  en triturarit, avec urie spatule ; 
aprks 10 minutes d'action, on ajoute  à la p i t e  2 fois son volume 
d'alcool à 90" on agite; o n  abandonne peridant 10 minutes et 
on filtre. 

Au liquide filtré on  ajoute au moins 10 fois son volume d'eau ; 
on le  passe daris une l)ou!e à décantation où  l'on agite avec quel- 
ques cc. d'alcool aniylique, employé e n  quantité telle qu ' i l  y e n  
ait au moins 5 cc. qui se séparent d u  liquide. On soutire la 
couclie aqueuse inférieure aussi coinplètemcnt que  possible ; 
l'alcool restant dans l'entonnoir renferme l'acide carminique,  
inkli: à unc partie de  la matikre colorante d e  la toitiatc, et cet 
acide pcut ê tre  souvent caract6risé directeincnt par  sa combinai- 
son avec l'urane. Les r6sultats soiit beaucoup plus nets quand on 
stipart: l'acide caririinique d u  colorant de  la tomate. e t  j'ai 
reconriu que cette shparation peut é tre  faite aiseinent de la 
façon suivante : 

On ajoute à l'alcool ainy lique restant dans l'entonnoir environ 
1 fois a i fois e t  deinie son volunie de suifure de carbone (ce qu i  
détermine un  trouble),  puis 4 a 5 fois son volume d'eau et  on 
remue par agitation circuinire. .lprbs repos, or1 soutire la couche 
infbriçure, inélange d'alcool amylique et de sulfure de carbone, 
et l'on jette la couclie aqueuse sur  un petit filtre préalablement 
mouillé. Dans le  cas où il y a une laque decoclienille, l e  liquide 
filtrb; est nettement rosk avec plus  ou moins de  jaune ; on agite 
avec 2 ou 3 cc. d'alcool arriylique, qui prend le  colorant eu s e  
teintant e n  jaune rouge. On décante la couche ilqueuse incolore;  

on reçoit l'alcool arnylique dans un tube  a essais, e t  o n  l'addi- 
tionne d'une goutte de  solution aqueuse coricentrée d'acétate 
d'urane neutre. Par agitation, i l  se développe une coloration 
verte caractéristique. 
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Les Anncil~s de r:l~iviir riiirdyliy~ci! [lu 13 a\.ril  2900 conlicririerit 
une riote concern:int le procbilé dti 31. 1'. Bolin pour la p e s k  
directe d u  ùioxyde de cuivre rasultant tlc l'oxydatiori de I'osy- 
dule rougc de cuivre oùleriu par  I'actiori t l ~ s  rkliicleiirs s u r  les 
liqueurs cuivriques. 

Kous ferons remarquer  que rious avons indiquo ce prochdé 
depuis plusieurs armées c t  que nous l'avons signal6 daris 1';lgcndu 
des ftrh-icnnts de s w r e  ~t d1c Clisti//(tj~ui. dc 1890-9 1 ( I l .  Pellet et 
1,. Riard), dans diverses ~iii1;lir;itioris iiritkrieur~s et  dans divers 
inénioires qu'a publiés le B ~ i I i ~ l i n  tlc ~ ' A S S I I C ~ I L L ~ O ~  ~ P S  cIt,Zm%.s~~.s 
de szicrerie ct d e  d i s l i l l c ~ i c  dc P ~ x n c e  el r l ~ s  Colonies ,  i propos du 
dosage dcs rdductcurs dans 1:i iiiClassc de canrics. 

C'est Ic procdclC ordiriairc! yue nous suivoris loi'squ'il s'agit de  
doser Ics ri':diictcuïs diiiis les liqiieiirs plus ou iiioins iii:pures et 
colorCes ct pour Icsqucllcs il cst dil'ficilc ou iiii!iossil)lr: tl'opCrcr 
par décolora~iori dji7cclt 

Sculcnicnt 311 li(:u (Ic IIULIS wrvir  des ~ U L I C S  ortlin,iires de 
Solixlet 3 aiiii;inti;, pour icicevoii I'o\J-rlulc ri!: cuivre, noas  prk- 
f6rons ciriploycr 1,: siiiililc ii1li.c cri ~~: i [> i~! i . .  gciri!~: di:s iiltrcs dits 
Suédois a u  Sclilciciier ct >cIiiill, cl clilciniir ilii'ectr:iiicr,t a u  
iiioiitflc Ic filtre al)imhs un Ilivngc s~il'lisarit. 

S o u s  avoris indiquiI: i~jialtiiiii~ntf111'iI Olait iriutilc (le trü;terl 'oly 
dulc tlc cuivri: par  I'ncitlc iiitriqiic cl que l a  siiliple c;~I::iriaIion ü 
l'air s~il'lisnit pour  ijblcnir cs;icli:iiicnt I;i tinrisi'uriii~ition cuiii- 
plktc cri oxytlc noir,  niEiiic (!ri 1ii'~~scric.c di1 f i l t i ~ ,  ct ce, pour  dc 
pelitcs qiinrililïs ~iiissi 11ii::i iliic lioiii' 11,:  ïoitcs ~~i.o~ioi.tioris de 
prk7ipi  14''. 

3 o u s  :ivoiis, vr! o u l i ~ ,  iriiliiluii iiric [11,6c;iutiori à picritlrc, con- 
sis1:irit :i Criw ijuclqucscssais pi'6:ii:il)les iloui' rlCtc!iiiiiiier Ic poids 
(le iiiütiimrc i i i~n~r: i I (!  rctcniie pnr lys [il ti'cs en usagra. Cette quari- 
tilt' val-ic d ~ :  2 i 5 iiiilligi.., suivant le c1i:iniiti'c tlcis lillrcs. 

li !- ;i unc :iulrr pibkaut ion ;i pieridi-r: pour I'osvcl~iliun tlc 1 ' 0 1 ~ -  
dulc du  cilivre : c'est d'opi:rcia la ca1cin;iliuii daris un  moufile 
quclconquc (Colton, Coui,torinc, clc. j, de pi.éfCrcrii:c i la calcina- 
tiori directe FUP un bec de  gaz. 

Voici pourquoi : le p l ~ t i n e  port4 au rouge a1)sorl)e facileinent 
de l'hydrogène ; de plus, cerlaines parties d e  la flaiiiirio entourant 
la capsule sont rEducLrices et  peuvent rkagir sur  l'oxyde déjà 
transformé en oxyde noir,  et le  poids peut ê t re  t rop  faible d e  
quelques milligrammes. 
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En faisant usage des moufles ordinaires ~itilisés daris les labo- 
ratoires de  sucrerie pour le dosage des cendres, i n  a une oxyda- 
tion complkte et rapide du protoxyde de  cuivre. 

Pour urie série de dosages avec les filtres spéciaux, on est plus 
certain de recueillir co~nplktemerit!'nsydule ilr! cuivre, et I'opkra- 
tion n'exige pas de  niatériel qkc ia l .  

D'après nous,le /)oint le plus iinportanl, pour le dosage des ré- 
ducteurs, n'est pas la p e ç k  directe de l'osydule de  cuivre (Ctia- 
pelle), ni la pesCe du cuivre a p r k  rétiuctiori par l'ydrogènc, ni 
la pesée du  perosyde de cuivre, ces diferentes mkthodes dorinant 
les mêmes résultats quand ellcs sont bien employées. 11 suffit de  
faire usage de celle qui parait In plus simple. 

Pour nous, l'exactitude du  dosage réside dans le coelïicient à 
appliquer pour  passer de la ~riatiAre pesée au poids du rétlue- 
teur. 

Bien des taliles ont été déjà données ii ce sujet, ; elles sont va- 
riables. 

Cela tient à ce que ,  daris les tliEiirerits procédés proposés, on 
opbre difY~rcminerit : :linsi, les iins cliauff'ent le  niélangc au bain- 
marie pendant un temps p l ~ i s o u  moins long;  d'autres font r k g i r  
à 1'i.bullition directe ; d'autres ajoutent des sels au bain-marie 
pour augmenter Ir! triiipfiratiire. 

La liqueur cupriqiie elle-irikirie est sujctte i des i>ariatioris seri- 
sibles avcc p!us O U  iiioins tl'alcalia (1). 

Si 3 cela nous :ijoutoris la pr@sence ou  non du ~ ~ ~ c c l i a i ~ o s e ,  riolis 
avons I'csplication clcs &caris observés. 

Ln  présence de cette situation. nous avons ciierclié une in~ltliode, 
sinon esiiiiiptc dc défdirts, du  nioins donn.irit des r h l t a t s  tels 
que In présence d'un excès de  siicrc cristailisa1)le ne gknc pas. 

.A l'inverse de  qui~lques auteurs, nous avons réduit i In fois le 
temps de cliautrage et  In températurc, pour éviter l'action d u  
sacr,liarose, tont en iiiairitenant le pouvoir p'!tliicteiir cainplct di1 
sucre inverti ou de  ses corislilu;irits vis-à-vis (les liqueurs ciiivri- 
q ues. 

Sous nous occripons actiielleinerit d e  ré;;iil:iriscr l'application 
de ce princilie. e t  nous espérons pouvoir donner prochainement 
la descïiption coniplète d e  notre niétliorle, sp6cialeinont applica- 
ble au dosage du sucre i n w r t i  ou  d e  ses constituants en prbsence 
ou en l'absence d u  saccharose. 

(1) ISn comprenant  les liqueurs carbonatees, nous connaissons plus de  
quarante formulcs pour  la p p a r a t i a n  dc soliitioiis cupriqiics. 
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Nous appliquons di:j)uis pluçit:urs niois à nos rcclierclies sur  les 
métaux rares  une nouvi:lle réaction microcliimique d u  palladium 
qui  est appelée, croyons-nous, à reridre de pr6cieus services aux 
chiiiiistes et patrograplies. 

Dans l'ouvrage que l'un de  nous vient de  puhlier clans l'lil~c!l- 
clopirlie Llautl, sont exposés les rhactions microciliiiniqiies jus- 
qu'ici en usage pour  la reclierclic microcliimique (lu pallatliuin. 

Ce sont : 
i0 La formation d'iodwe pallndeuz Pd12 e t  d ' i o d ~ m  [le pcallnrl/iil~- 

wonium Pt112, SAï;I1\ 
'P Sa prk ip i ta t ion  par  le si~llirte t/~alleil.c et le s i ~ l f i ç y a ~ z ~ ~ t x  

d 'nmn~on i i~m ; 
30 La foririatiori de chlwo-prrllarlite thn!/eu.c ; 
4 0  La fornialion d e  ryrwi~r.e lb ~ i n l l ~ r r l ~ ~ n ~ l ~ r r i r i i ~ r r r ~  Pt lCy2 ,  2i-\zli\  
?in La foriiiatior~ d e  c l ~ . l o ~ u i ~ e r l ~ ~ p a i l r ~ d r r ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ i i ~ ~ i ~ ~ .  
Depuis. nous avons indiqué d'autres réactions [voir notre llidl. 

'I'cc7~niyitel~ mais aucune des rGactions actiiellerneiit connues ne 
permettait un  degré de certitude absolue e n  pr6serice de  solutions 
très &tendues. 11 n'en est pas de nibiiie (le cclle qui  fait 1'ol)jct de 
la présente note et que nous avoris dernii:re,incnt presentée i 
1'Acadéinie des Sciences. 

Si l'ou additioririe; iiii suivant les indications doriri6es dans ce 
Recueil par l'un rle rious au sujet de  la lei:liriique riiir.rot:liiiniq~ie, 
une  solution de clilorure tlepalladium, d'azotite de potassiurii,et, 
iiliniétliatenierit aprks, cl'uri excès d'un alcali cnustiqu~i (potasse: 
ammoniaque, soude), il se forint: de trBs beaux cristaus rlioin- 
boïdaux, d6rivés (lu syçthnie «rtliorlioinbique, très voluniineux! 
plus ou  moins tcirités de jaune et extrêineinerit abondants: qui 
con~t i tuen t  uri azotitt: tloiiblr: de palladium et de  potassium. 

11 faut éviter toute clévation de t e i n p k t u r e ,  qui provoque une 
dikoniposition de la inoléciilr: de  ce corps. 

La serisibilit6 de cette réaction est extrême ; elle est, eri ouke ,  
d'une certitudc aiholue. 

IBoscige o p t i q i i e  des sueres 4iiais les vi i is .  

Le dosage des divers sucres  qu'on rencontre dans les vins 
peut présenter, dans certains cas, u n  grand intérdt. C'est ainsi 
que,  pour la caractérisation de  manipulations tolérées ou fraudu- 
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leuses, telles que le  sucrage ou  le  glucosage, il est utile d e  déter- 
miner la nature des sucres qui existent dans u n  vin. II est inté- 
ressant aussi, dans I'ktude des vins tle liqueur, d'effectuer l e  
dosage des divers sucres ;  la connaissance des proportions abso- 
lues et  relatives de ceux-ci peut fournir de  précieuses indications 
siIr le  mode  de vinification d e  c m  vins et s u r  les manipulations 
dont ils ont 6th l 'objet. 

C'est à ce dernier point de vue que  je rrie suis plus particuliè- 
reinerit placé ici, car j'ai eu I'occasiori d'étudier,  depuis assez 
longtemps déjà, un grand nombre de vins de liqueur d'vrigine 
diverse. 

Dans la majorité des cas, quand il s'agit de  vins de bonne 
qualité, on ne rencontre pas de saccliarose, tout au moins n'en 
trouve-t-on pas en quantité appriiciable. Les nombres obtenus 
par  le  dosage i la l iqueur  cupropotassique, avant et  après I'inver- 
sion, sont serisibleinent identiques. Le champ des reclierclies est 
donc trbs restreint;  i l  suffit de  doser le glucose e t  le lévulose. 

Rien ne parait  plussimple q u e  d'effectuer ces dosages ; connais- 
sant l e  poids total des  deux sucres par  un  titrage a la l iqueur  
cupropotassique, e t  connaissant l e  pouvoir rotatoire de la liqueur, 
on 6tablit deux équations a deux inconnues, dont la solution 
fournit les proportions de  glucose et  de  lbvulose. 

Mais le  problhme, si simple à résoudre, en apparence, l'est un 
peu moins, en réalité, si l'on considére toutes les causes de varia- 
tions que subit le pouvoir rothtoire (le ces snliitions siirr(ks. Le 
pouvoir rotatoire se modifie, eri efïet, suiv:irit les conditions d e  
température et de  concentration, suivant la nature et  l a  quantité 
des substances employées pour  clarifier les vins et  suivant la 
richesse alcoolique de  ceux-ci. 

iA1influence d e  la tcmp6rature et d e  la concentration est très 
connue, et on fait toujours intervenir ces deux facteurs dans le  
calcul des pouvoirs rotatoires. Pour les dosages effectués dans les 
vins, on peut souvent nkgliger l'influence de la concentration. On 
néglige aussi l'iriflue~ice de la température sur  le pouvoir rotatoire 
du glucose, influence qui  est trPs rriiriirrie ; iriais o n  ne saurait ,  
sans risquer de commettre des e r reurs  grossières, négliger l'in, 
fluente de  la température sur  le  pouvoir rotatoire d u  lévulose. 

'Tous ces fails sont très connus;  ceux qui le  sont moins sont 
relatifs a l'influence du  sous-acétate d e  plomb, employé courani- 
ment pour dkféqucr les vins soumis à l 'examen opt ique,  et à l'in- 
fluence d e  la richesse alcoolique des vins. 

Ce sont ces deux points sur  lesquels je désire appeler l'attention 
des lecteurs des Annales de chimie anabgtigue. 
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ItifZzience du  sozis-acélate de plomb sur le pouvoir rolntoire des 
sucres. - Plusieurs auteurs ont déjà s i g ~ a l é  l'influence perturba- 
t r ice  que le  sous-acétate d e  plomb exerce s u r  le  dosage optique 
des sucres. Swolioda, en Allemagne? et  Pellet, cn France, ont 
notamment publie des travaux trSs ducumentés et t r i s  complets 
s u r  cette question. 

Le Dr flanno Swobo(ia a étudié ( l )  l'influence di1 sniis-achtate 
de plomb basique s u r  les sucres suivants : saccliarose; maltose, 
lévulose, glucose, rafiinose, lactoseet galactose. 

Le sous-acétate de plomb su;. leqiiel il a opéré renfermait par 
litre : 

Acide acétique . . . . . . . . 90.Ç0 
Oxyde de ploiiil) à 1'8tat d'acétaterieutre. 198.70 

- - d'oxyde . . . 82.70 

[,es oliservatinns ont kt6 faites a 20 tlqy-Cs et en opérant sur  des  
solutions a 10 p. 100 de  sucres. 

Le sous-acktate de p lomb n'influence que tr& I&$reinent les 
solutiuns de saccliarose. II influence Iégkrerrisnt les solutions de 
glucose,en augmentant dans uno Lri:sf'aihle proportion leur dévia- 
tion. Enfin, il infliience lieauroiip les solutioiis d e  lévulose,coinme 
le  montrent les cliiffres suivants : 

Sous acétate de  plomb Pouvoir r.ot;itoire cn  dogrbs 
dans 100 cc. polarirnétriqiies. 

- - 

5 cc. 89 .O 
1 O 86.0 
20 81.6 
10 711.9 
6 O 59.2 

M. Pellet, dans u n  travail très étendu s u r  l'influence du sous- 
acétate d e  plonib et de l'acktate neutre  de  plomb s u r  la polarisa- 
tion des divers sucres (21, a montré  que,  lorsque le  lévulose est en 
solution6tendue et qu'on liii ajoute u n  granti excès d e  sous-acétate 
d e  plomh,  la dbviation polarimétrique peut changer d e  signe et 
passer E droite. L'addition d'acide acGtiqua, faile en quarititb suf- 
fisante pour  rendre la liqueur acide, ramene le pouvoir rotatoire 
à son point normal. 

M .  Pellet a Egalement montré, dans le même travail,  qu'en pré- 
sence de  certains sels, des  chlorures  alcalins, par  exemple, il 

( 1 )  Zeits. des  Vereins f .  die Hïihenzucker Ind., jèz;rier1896, 107 & 135. 
(2)  Bull. d e  Z'Aasoc. des chimistes d e  sucr. at d e  d is l . ,  j16ilkt 1896, 28. 
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peut se précipiter une partie du lévulose sous forme de lévu- 
losate de plomb. D'autres auteurs avaient, antérieurement a Swo- 
boda et a Pellet, fait des constatations analogues. En 1874,  Gill a 
dit que le pouvoir rotatoire du Iévulose devenait dextrogyre par  
l'addition de sous-acktate de plomb. 

Winter (1) a montré que le précipité qui se produit, lorqu'on 
traite le Iévulose par l'acétate de plomb ainmoniacal, a pour for- 
mule C6111206 2Ph0  + 41i20 ; ce Iévulosate de plomb est soluble 
dans la potasse, et ses solutions sont destrogyres. 

Bittmann (1) a trouvé qu'une solution de sucre interverti dEviant 
de - 203 a pris une déviation de f 705 en présence d'un excès de 
sous-acétate de plomb. 

Le sous-acétate de plomb n'exerce pas d'influence sensible sur le 
pouvoir rotatoire du saccharose ; il n'en a qu'une très faible sur 
le pouvoir rotatoire du glucose, mais il en a, comme on le voit, 
une considérable s u r  le pouvoir rotatoire du Iévulose. 

Voici deux expériences qui montrent cette influence. La pre-  
mière est faite avec une solution de lévulose pur : 

On prend : Solution aqueuse de Iévuloçe. 50 cc. 50 cc 
Sous-acétate de plomb. . . O 20  
Eau. . . . . . . . . 5 O 3 O 

-- 

100 cc. 100 cc. 
Le pouvoir rotatoire, à la température 

de 21 degrés, sur une longueur de 20 
centimètres, est de : - i2046'  - 10040" 

On ajoute a laliqueur i O  p. 100 de son vo- 
lume d'acide acétique, et on examine à 

a nouveau au tube de 22 centimétres 
(t = 2 t degrés) ; on trouve : - 12'46' - i S U & 6 .  

Donc le pouvoir rotatoire a été notablement abaissé par suite 
de l'addition de sous-acétate de plomb, mais il est redevenu nor- 
nia1 quand on a rendu la liqueur acide. C'est ce qu'avait observé 
M. Pellet. 

L'expérience suivante, faite sur de la mistelle blanche, montre 
bien les conditions dans lesquelles le sous-acétate de plomb agit. 
Cette mistelle a été privée d'alcool par concentration au bain- 
marie, puis ramenée à son voiume primitif. 

Son pouvoir rotatoire a ,  d'al~ord, été prissans addition de sel de 

(1) Z e i t s .  d e r  Vereins f .  d ie  H i i b e n z u c k e r  Znd., 1888, 7 8 0 .  
(2) Zeils. d e s  Tereins f. d i e  R i i b e n z u c k e r  I n d . ,  XKX,  875. 
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@ib; 75 cc. d e  mistelle, additiorinés de 25 cc. d ' a u ,  &khi& 
de  - S k S 7  rt = 2'û Be*"; 'tdlse ùe XI centimètres). 

A B 
- - 

On prend : Mistelle . . . . . 75 cc. 7 5  cc. 
Sous-acétate d e  plomb . 4. ? 5 

Eau.  . . . . . 2 2 O - -- 
100 cc. 100 cc. 

Pouvoir rotatoire ( t  = 20  degrés, 
tube de  20 ceritim&tres) . . . , - y,il - 1~030 '  

On ajoute10 parties d'acide ac6tique 
à 100 parties de  liquide polarisé 
et on examine a nouveau (tube de 
22 centirnktres; t = 20 tlegrks) , - 5054' - 3054' 

Le liquide provenant du  traitement par  le sous-acWtate de 
plomb était acide en A et alcalin cri B. 

Donc le sous-acétate d e  plornb n'iritluenre le pouvoir rota. 
toire du  1évulo:e qu'autant que la solution devient alcaline. Tant 
que celle-ci reste acitle, le pouvoir rotatoire est normal. 

M.  Pellet, comrrie conclusion d e  ses recherches, a proposé 
d'abandonner l'emploi du sous-acktate de plomb.  II remplace ce 
réactif par  ufie solution d'acétate neutre de  plomb à 30 p. 1C0, 
dont on sature exactrment l'alcalinité par  dc l'acide acétique dilué. 
Il conseille de  neutraliser exactement le vin avarit de lui ajouter 
l'acétate de plomb.  

D'après ce que nous avons d i t  précédemment, i l  nous semble 
qu'on peut adopter u n  mode opkratoire plus simple e t  conserver 
l'erriploi (111 sous-acbtate d e  plomb, qui  est un r0actif cnrnniotle et 
efficace. I I  suffit de ri'ajouter qu'une quantité d e  reactif assez 
faible, telle que  la liqueur conserve une niaction acide. 

C'est ainsi que, pour l'analyse optique des vins d e  liqueur, qui 
sont, en général, des vins peu colorUs (vins blancs ou  rancios). 
une addition d e  3 à 7 cc. de sous-acétate d e  p lomb pour 100  cc. 
de  vin suffit pour donner un liquide facileinent polarisable. Voici 
les avantages d 'une faible addition d e  sous-acétate : 1" le liquide 
filtre rapidement et il est l impide;  20 la solution filtrée rie ren- 
feririe pas d'excès de sous-acétate : il n'y a doric pas liesoiri d'di- 
miner. l'excès de ce réactif ; 3" la solution reste acide et, par 
conséquent, le pouvoir rotatoire du  lévulose n'est pas modifih. 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES I 

Dasage volumétrique de l'acide borique. - M. A. 
STOCK (Comptes rendus du  19 fkvrier 1900, p .  516).  - L'auteur 
a employé la inétliode d e  M. Jones pour l'analyse d'un cer- 
tain nombre  de  borures ; ce procédé consiste à neutraliser, dans 
la solution acide de l'acide borique, les acises minéraux par  u n  
mélange d'iodure e t  d'iodate de  potassium qui ne  réagit pas sur  
l'acide borique, et a titrer celui-ci par  la soude en ajoutant une 
petite quantité de  mannite. Après avoir recherclii: les causes des 
résultats peu satisfaisants qu'il avait obtenus, l 'auteur a modifié 
ce dosage de  la façon suivante : 

D'ahord, il  est ahsolume~it  nécessaire d'évjler l'influence de  
l'acide carhonique, e n  n'employant que des réactifs dont on a 
chassé celui-ci par  ébullition et  dont o n a  précipité les carbonates 
par  addition préalable d e  chlorure de  baryum. 

On fait bouillir, d a n s  le  même but, pendant un  quart  d'heure, 
au refrigérant ascendant, la solution acidulée dans laquelle on se 
propose de doser l'acide borique. Dans ces conditions, le virage 
se fait avec une grande netteté, et les chiffres obtenus sont exacts, 
rriêine quand le volume du  liquide est sup6rieux-i 50 cc.,volume 
qu'on ne devrait pas dépasseP d'aprks M. Jones. 

11 est inutile d'ajouter de  l'amidon a u  mélange d'iodureet d'io- 
date potassiqae, car  l'excès d'hyposulfite d e  soude qu'on ein- 
ploie pour  la décoloration de  l'iode riiis en liberté n'est pas nui- 
sible. En opérant ainsi,  l a  sensibilité du  procédé d e  M.  Jones 
est comparable à celle du titrage d'un acide minéral par  la soude 
et la phtalhine. 

Si les mktaux alcalins e t  les terres  alcalines n'influencent pas 
le titrage de l'acide borique dans ces conditions, il n'en est pas de 
même des métaux précipités par  la soude. II n'est ,cependant pas 
nécessaire d e  séparer  ces métaux d e  la solution borique;  le 
mélange de l ' iodure et  de l'iodate de potassium précipite quan- 
titativement les solutions dc l'aluminium et d u  fer, par  exeni- 
ple, quand on  ophre a chaud. Dans ce cas, après  avoir ajouté le 
mélange iodique, on décolore par  un excbs suffisant d'liyposul- 
fite; on chauffe au hain-mari<: pendant une demi-heure, et l'on 
titre aprBs refroidissement d u  liquide, sans tenir compte des 
hydrates p réc ip i th .  L'opération est u n  peu plus longue ct il faut 
attendri! le dépôt du  précipitS pour  apprécier l e  virage d u  
liquide ; mais il est impossible de  filtrer l'alumine et  l 'oxyde 
de fer, parce qu'ils renferment souvent des quantités variables de 
borates qu i  sont facilement décomposris par  la soude. 
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Le vert de  niéthyle niiinionincal eoiiinie rénetif 
niierochiniiquc. - M .  LUTZ (Bull. des sciences pharmacolo- 
giques d e  février 1900).  - On sait que ,  dans les observations 
microcliiiniqucs, les coloratioris produites par  certaines subs- 
tances, la fuclisine ammoniacale entra autres: apparaissent avec 
très peu d'intensité et de netteté à la lumière artificielle. M.  Lutz 
a eu l'idée de reclicrclier un réactif prkseritant la mème électivittl 
crue la fuclisine ainmoniacale et susceptible [le conserver sa 
teinte normale à la lumibre d'une lampe, et il s'est adresso au 
vert de mStliyle amnioriiacal, qui remplit  les conrlitions ( k i -  
rahles. 

Pour  préparer ce réactif, on prend d u  vert de  méthyle, qu'on 
dissout jusqu'a saturatio11 dans l'alcool 2 900;  puis on ajoute de 
l'ammoniaque jusqu'à (ICcoloration ; il s e  produit un précipité 
blancliàtre ; on ajoute goutte h goutte d e  l'acide achtique, en agi- 
tant sans cesse, et cela, jiisqu'a ce q u e  le  précipilé soit entiére- 
merit redissous ; à ce riiornerit, l 'addition f u r i e  faible quailtiti: 
d'acide suffirait pour  faire réapparaitre la couleur verte d u  réac-  
tif. La liqueur obtenue présente une couleur lie de  vin pale ; pour 
l 'employer, il suffit d'y faire macérer les coupes, en ayant soin 
de  couvrir le vase qui les renferme : au bout de  quelques ins- 
tants, on les porte dans l'eau acidulée par  l'acide actitique ; on  ne  
tarde pas a voir apparaî t re  la coloration verte, qui  se localise sur  
les niêmes Elémerits q u e  la fuclisine, mais la coloratiori est faible ; 
elle' devient plus intense si l'on chauffe t rès  légèrement les 
coupes. 

Compte rendu tlu Congrès teriii ia  Coyeiihagiie, eu  
1889, par I'Asnociation intcriiiitiorinle des chimistes 
de  I'indiistrie des ciiirs et peaux (Swite)  (1). Extraits au 
bisulfife de sol id^. - M. Katlireiner. cliimiste d e  la tannerie Doerr 
et Rei:,hart, à Worms,  dit  qu'on emploie, depuis quelque temps, 
en tarinerie, des  extraits lanriiques qu i  renferment des notables 
q u a n t i t h  de  hisiilfite de soude, qiii est employtS coinine agent dé-  
colorant e t  antiseptique et p c u r  redissoudre des tannins précipi- 
tés au cours de  l'épuration des jus. 31. Katlireiner a constat6 qu'il 
ne se forme pas d e  combinaison particulière entre  le tannin et 
l'acide sulfureux, comme on le supposait,  et que,  par  l'action de 
la  poudre (le peau s u r  les extraits sulfités, on  peut séparer les 
matières tanriantes et  retrouver en dissolution tout le  bisulfitc de 
sc?ude. 

Pour doser l'acide sulfureux libre e t  combiné dans les extraits 
sulfités, $1. Kattireiner a recours a l'agitation avec d u  noir animal 
préalablement lavé a Veau distillée e t  desséché dans un  courant 
d'hydrogène ; le noir  animal ainsi p r t p a r é  retient les matières 

(1) Voir Aimnles de Çhir~& anulytiyue, 1900, p .  5 7 ,  95 et  148. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tannantes et  les niatih-es colorantes, tandis que  le  bisulfite 
passe dans la solution, où  il est facile dc doser l'acide salfureux, 
par  la méthode classique, au moyen d'une so!ution d'iode titrée. 
M Katlireiner insiste sur  la nécessilé d'eniployer, pour  cette 

opération, du  noir  animal d'où l'oxygène a été soigneusement 
exclu, parce que  le noir animal ordinaire a la propriétk de déter- 
miner trks rapidement la transformation 111: l'acide sulfureux en 
aeidc sulfurique. 

I)osa!le de l'acide sulfuriqur: libre dans les czri~s ; prisencc des 
sulfates et des chlorures. - M .  le Dr G. Parker. directeur du Herold 
Instiluk de  Londres, dit  qu'il a éLC chargé par le gouvernement 
anglais d'étudier cette question, mais qu'il n'a pas trouvé de  
metliode satisfaisante. 

M. Jean décrit  la métliode qu'il emploie dans son laboratoire, 
pour le dosage des acides min6raiix libres dans le cuir. 

Le cuir,  réduit eri poudre fine au moyen d'une râpe à bois, 
est rlessi:clié dans le  vide sur  S06H\ i 0  gr. d e  cette poudre sont 
ensuite épuisés dans un extracteur Danioiseau, au  moyen de  l'al- 
cool absolu;  I'bpuiscment se fait a u  bain-marie; on continue 
l'extraction pendant une heure  après que  L'alcool coule incolore. 

L'extrait alcoolique est alors examiné qualitativement; on l'es 
saye au papier rouge Cor ig~ ,au  papier violet de rriétliyle, et, si l'on 
ohserve un  virage indiquant une acidité iiiintkale, on recherche 
SOLR2 par  l e  clilorure de baryum, et les chlorures par  le nitrate 
d'argent. Si l'on trouve en même temps S 0 " P e t  des chlorures, 
on peut admettre  la priisence d~ SO'HQt IiCl libres, c e  dernier 
acide pouvant résulter de l'action de  SO'+I12 sur  les cliloi'ures ou 
provenir d'IICI ajout6 dans les jus  ; dans ce cas, il s'agit de déter- 
miner une acidité niixte. Si,au contraire, on ne trouve quc  SOLH2, 
on rentre dans le cas du procédé indiqué par  M .  Balland, e t  il 
suffit de doser dans la solution alcoolique SO:H2 à l'état de sulfate 
de  baryte. 

Si les essais qualitatifs orit iridiqub, Urie aciditb mixte, on pour- 
suit l'essai do la matiPre suivante : la solution alcoolique est 
transvasée dans un beclierglass, additionnée d'eau distillée, puis 
de quelques pincées de carbonate de magnksie pur  précipité ; on 
cliauffe pour  çliasser l'alcool, ~ i u i s  on porte à l'ébullition, en 
agitant la solution, pour tenir le carbonate de magnésie en sus- 
pension. 

Dans ces conditions, les acides libres solubles dans l'alcool for- 
nient des sels de  magnésie, et la solution devient neutre;  on filtre 
pour séparer l'excbs de carbonate (le magnbsie, on évapore à sic- 
cité dans une capsule de platine e t  on calcine le résidu au rouge 
naissant, de façon a transformer les sels organiques magnésiens 
en carbonate de magnksie. I,e rssidu de  la calcination est repris 
par l'eau distillée cliaude et  o n  filtre; on a alors e n  dissolution, 
a l'état de  sulfate et d e  chloriire d e  magnésium, SOLH2 et  HCI 
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qui étaient Ü. l'état libre dans le cuir analysé. Dans cette solution, 
on dose la magnésie a l'état de phosphate ammoniaco-niagrlésien, 
et la magnésie trouvée, calculée en acide normal dhcime, repré- 
sente l'acidité nzin&ak n~i.xte de l'échantillon. 

M. Procter dit qu'en emplogant l'alcool absolu il n'a pu enle- 
ver la totalitd de SO"12 ajouté dans un cuir. 

M. Jean répond que cela peut provenir de la présence dechaux 
ou de chlorure dans le cuir essayé. 

Fabrication des corifits nrtil;ciels. --M. Katiireiaer lit un m6nioire 
de MM. Wood et Becker, qui sont parvenus A isoler les micro- 
organismesqiii se di..velnpper!t dans les confits préparés à la crotte 
de chien et a les cultiver dans des milieux appropriés. Ces cul- 
tures pures et concentrées sont absorbées soit par des matiéres 
amylacées, soit par du keiselgurth (silice en poudre), de sorte que 
leur expédition peut être faite sous un petit volume et qu'il est 
possible de conserver ces cultures en magasin jusqu'au moment 
de l'emploi ; i l  suffit alors de les délayer dans l'eau à 35 de- 
grés pour obtenir des bains ayant les propriétés du confit de 
crottes de chien. Ces confits artificiels permettront donc de sup- 
primer une prdparatiôn répugnante. 

M. Paessler dit qu'il serait intéressant de chercher a résoudre 
la même qusstion en ce qui concerne les confits acides (confits 
de son). 

( A  suivwj 

REVUE DES 

Ibnsage de I'nrseiiic dia i in  le vert de Paris. - M. T. 
SMlTH (Journal of the  Am~r- .  Chcrn. Soc., 1899, p. 769 ). - 2 gr. de 
substance sont traités par 100 cc. d'eag a d d i t i o d e  de 2 gr. de 
soude caustique ; on fait bouillir pendant quelques minutes ; la 
solution est étendue a 230 cc. ; on laisse refroidir, puis on filtre. 
50 cc. de la solution filtrée sorit concentrés à 25 cc. ; on refroidit 
vers 80 degr& et on ajoute 25 cc. d'IICI concentré et 3 gr. d'iodure 
de potassium. On laisse reposer pendant une dizaine de minutes, 
et le précipité formé est dissous par une addition d'eau ( I j  ; on 
ajoute alors de l'hyposulfite de soude en solution trrs  étendue, 
jusqu'à ce que la coloration rouge brunâtre ait disparu. On neu- 
tralise avec du carbonate de soude, puis avec du bicarbonate, 
dont on ajoute uri excés ; on tilre alors avec l'iode N/iO, en em- 
ployant l'empois d'amidon comme indicateur. 

( 4 )  En prisenec d e  l'iodure dc polassium en solution acide, l'acide ami:- 
nique est réduit en acide arsknieux, avec élimination de 2 rriol~cules d'iode, 
qui donne une  coloration rougektre a l a  liquciir. 
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Pour faciliter les calculs, on peut employer une solution titrée 
d'iode dont chaque cc. équivaut a O gr.  003 d'acide arsénieux e t ,  
dans ce cas, le  nombre  d e  cc. employés dans le titrage,multipliés 
par le facteur 1,425, donne directcn~ent  la pro[iortion centésimale 
d'acide arsénieux contenue dans l'échantillon. H .  C. 

Raelierrtie des riiiill'iitrirr eii ~~rkse i iee  des tiypu- 
siilfites. - M .  L.  D O B B I N  (Pharmacezctical Journal, février 1900. 
p. 182). - On sait que la détermination de  SOLH', par  précipita- 
tion et pesée à l'état de  sulfate de  baryte ,  ne donne pas des résul- 
tats exacts quand on se trouve e n  présence d'une quantité consi- 
dérable de  certains sels. Les nitrates, en particulier,  génent c e  
dosage, e t  c'est pour  cette raison qu'on emploie IICl d e  préfé- 
rence h AzO% pour aciduler la solution a précipiter. 

L'auteur étudie l'action des ligposulfites s u r  la précipitation d u  
sulfate de baryte. 

Pour recliercherles sulfates e t  Ics sulfites en présence des liypo- 
suIfites, on  précipite par  le clilorure de  baryum la solution neulre  
et suffisamment étendùede ceux-ci ; le précipité formé contient 
le sulfate et  le sulfite, e t  l'hyposulfite reste en solution. Cette mé- 
thode, qui est exacte dans certains cas, laisse la dksirer lorsque 
la proportion de sulfate est faible par  rapport  à celle d e  I'hypo- 
sulfite et, dans ce cas, le chlorure de baryum rie prkcipite pas  
complètement le sulfate, méine après  un temps assez considérable. 

La solubilité d u  sulfate d e  baryte  dans Az03H est aussi aug- 
inentee par  la présence de I'liyposulfite. 

Onconçoit donc que la recherche de  petites quantités d e  sulfate, 
en présence de beaucoup d'hyposulfite, prksente de sérieuses diffi- 
cultés. La rnétliode que  l'on doit employer eat celle de  Salzer ou 
celle rle Grossrnari. La première consiste à transformer I'liyposul- 
fite en tétratliionate, par-l'addition d 'un  excés de solution d'iode 
dans l'iodure d e  potassium (lequel doit é t re  parfaitement exempt 
de SOLH" et à précipiter ensuite par  le clilorure d e  baryum. 
La seconde parait  ê t re  plus pratique ; la solulion est placée dans 
une fiole; on cliasse l'air par  u n  courant d e  CO2,  puis on  chauffe 
leliquide. On ajoute un  e x c k  d'IIC1 et on  concentre de façon à 
réduire au  quart  d u  volume initial, le courant (le CO2 fonction- 
nant continuellement. L'acide sulfureux dégagé est entraîné par  
celui-ci et par  la vapeur  d'eau. 

Le liquide restant dans la finlo est filtre pour  éliminer le  soufre 
et on peut doser SOLHy dans le  filtratum. H. C. 

Uoonge valuinétrique de la inngii6sie. - M. R. K .  
XEADE (Journal o f  American Chem. Soc., i899,  p. 71i6).  - La 
solution, additionnée d'un trSs grand excès de  clilorure d'ammo- 
nium ou d'oxalate d'ammonium, est f o ~ t e m e n t  agitée pendant 10 
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minutes, dans une fiole, avec le tiers de son volume d'ammonia- 
que concentrée et 50 cc. d'une solution d'arshiate de soude. Le 
précipité est lavé avec de l'ammoniaque diluée à 113, jusqu'i ce 
que les eaiix de lavage ne donnent plus la rkaction de l'arsenic. 

Le précipite est dissous dans 75 à 100 cc. d'IIC1 dilué de son 
volume d'eau.La solution est erisuite additionnée de 3 a 5 gr. d'io- 
dure de potassium exempt d'iodate, et on litre avec une solution 
d'hyposultite de soude, jusqu'à ce que la solution, fortement colo- 
rée au début. ne possède plus qu'une 14gh-e coloration jaurie 
paille ; on ajoute alors de l'empois d'amidon et on continue le 
titrage, jusqu'à ceque la coloration de l'iodure d'amidon ait entiè- 
rement disparu. 

On peut aussi ajouter à la solution un volume connu et en excès 
d'hyposulfite et dbterminer ensuite cet excés avec la solution 
d'iode. 

Le prkcipitk hrunàtre formi:, lorsqu'on ajoute l'iodure de 
potassium à la solution acide d 'arshiate ammoniaco-magnésien, 
se redissout en présence de l'hyposulfite. H .  Ç .  

Dosage électrolytique d i a  r ine en présence da 
mangaiièse. - M .  KIEDERER (Joum. of i lmer.  Chem. Soc,,1899 
p. 789). - Le zin; doit étre à l'état de sulfate, et la liqueur ne 
doit pas contenir de nitrates ni  de clilorures. Le courant doit être 
de 3 volts 5 et 0,20-0,36 ampéres par 100 centimbtres carrés de 
surface de la cathode, qui peut étre en platine recouvert d'un dé- 
pôt d'argent.Urieagitation continue et  une température infbrieurc 
à 26  degrés donnent un dkp0t adliérent et uniforme. 

Iles quantités variables de zinc et ( 1 ~  mangankse ont étS soumis 
à l'électrolyse et ont tlonnE un dépôt de zinc exempt de riianga- 
nkse ; l'opcration est t e r m i d e  ail bout d e  Tj lieures et demie, avec 
une catliode de jaO centimètres carrés distante de 10 à i 5  miIli- 
mêtres de l'anode. G .  S. 

Color~tionn d e  l'acicr, corrcspoudand N différente 
degrés de teiiipérinture. - M. TAYLOR (Amer.  SOC. of. 
Mech. E'ngineers, déccmbre 1 8 9 9 ) .  - L'auteur a clicrché à dkter- 
miner aussi exactement que possible les diverses températures 
correspondant aux colorations bien connues et désignées sous le 
nom de rouge sombre, rouge cerise, etc.. 

Pour arriver à ce rHsiiltat, il s'est servi du pyromètre Le Chà- 
telier. Après un grand nombre d'essais exécutés par différents 
observateurs, avec des intensités lumineuses variables, l'échelle 
suivante des diverses colorations a 6th dressée : 

Rouge sang, sombre, rouge noir . . . . . . 550 degrés 
Rouge sombre, rouge sang.. . . . . . . . . . 583 - 
Rouge cerise foncé.. . . . . . . . . . . . . . . . . 653 - 
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- 193 - 
Rouge cerise irioyen.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rouge cerise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rouge cerise clair, rouge clair (scaling 

heat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saumon, orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saumon clair, orange clair. . . . . . . . . . .  
Jaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaune clair..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dosage d e  l'humidité dans les houilles. - f i f .  E .  
VAN DER BELLEY (Prot01~ des St-PPtrmb. /iolytechi. Ve?.eins, 1899,  
p. 50). - Par exposition à l'air, les liouilles sont susceptibles de  
fixer de l'oxygène à la température ordinaire, et davantage a 
100 degrés. 

En etfectuant le dosage de l'humidité sur un même échantil- 
lon de combustible, par des procédés différents, l'auteur a ob- 
tenu p. 100 : 

i 0  Par exposition pendant 7 jours dans 
un easiccateur contenant SOLHZ . . .  6,85 a 6,95 

2 0  Au bain-marie a 97  degrés pendant 
4 heures . . . . . . . . . . . .  6,48 a 6,35 

3 O  A l'étuve a 110 degrés pendant 2k h. 4,54 a 4,56 
4~ Par pesée directe (abpsortion dans 

un tube a chlorure de calcium). . .  7 , 3 i  a 7 , 4 9  
Ce dernier résultat est évidemment le seul exact, mais il pré- 

sente mallieureusement l'inconvénient d'exiger un appareil un 
peu encombrant G. S. 

B'ouwelle imbthode d e  dosnge de la  morphine dani 
I'opium (Chem. Zeit.. L899, p. 210). - Cette méthode re- 
pose sur le principe suivant : tous les alcaloïdes contenus dans 
l'opium sont stiparEs par broyage avec un liquide amrnoriiacal ; 
après une macération suffisante et aprhs avoir enlevé le liquide, 
la narcotine, la codéine, la thbbaïne, la papavérine et  les autres 
bases de l'opium, qui sont solubles dans le benzol, sont complè- 
tement séparées de la morphine. Celle-ci est alors extraite au 
moyen d'un mPlange de cliloroforme et d'alcool ; puis on Bvapore, 
et on reprend par un excès d'acide N/20; on titre ensuite I'exchs 
d'acide au moyen de la potasse N/20. 

Voici la marche a suivre : 
3 gr. d'opium sont triturés dans un verre à large ouverture 

avec quelques cc. d'un mélange de 5 volumes d'ammoniaque 
concentrée, 5' volumes d'alcool, 1 0  volumes de ctilorofornie et 
20 volumes d'6ther. Puis, on y ajoiito encore quelques cc. de  ce 
mélange, de  telle sorte que l'opium soit bien couvert ; on bouche 
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l e  verre et  on laisse reposer. :AprPs cinq a six heures, on  mélange 
la bouillie épaisse avec 10 a ?O gr .  de  chlorure de sodium, et on 
place le verre dans  un  fort courant d7a i r , en  agitant fréquemment, 
jusqu'i  ce que le liquide soiL évaporé ; on laisse passer la nuit 
tlaris un easiccateur; le  cas échéarit, on écrase avec précaution 
les grumeaux et  on inet la poudre siiclie dans un percolateur, 
tandis qu'on frotte le verra plusieurs fois avec d u  chlorure de 
sodium en poudre ; on 4puise t r&s leritement avec d u  benzol, jus- 
qu 'a  ce que % ou  3 gouttes du réactif de  Wagner ne produisent 
plus aucun trouble dans le  résidu faiblement acidifié de 10 gout- 
tes du  percolatum desq~ielles le  benzol a été évaporé ; aprks que 
toutes les  bases de  l'opium, sauf la morphine, ont été séparees, 
on percole lentemenl avec un &lange d e  5: volumes de  chloro- 
forme et 1 volume d'alcool absolu, jusqu'à ce qu'il  n'y ait plus 
trace d'aucun alcaloïde (comme précédemment) dans le  percolat 
distillé. La capsule est iiiaintenue assez longterripç clans un fort 
courant d'air,  pour  que tout le liquide soit &vapore. Le résidu est 
t r i turé  a \ e c  50 cc. de  SOi119/40 et mis dans un  vase jaugé; on 
rince avec (le l'eau et  on coinplkte 90 cc.. On filtre dans un vase 
d e  Bolibme 75 cc . ,  qui  corresliontlent :à 2 gr. 50 d'opium ; on 
ajoute 35 cc. de potasse N/PO etori t i tre l'excès de cette dernière 
avec l'acide NjBO, en riiiployant le papier de  mt!tliglorarige 
neutre cornnie iridicateur. 1.e nomhre d e  cc. d'acide S/10 em- 

1 O0 
ployés pr~ur 2 g r .  ,Fi0 d'ojiiiiiii, multiplié par 0,568 X - donne 

2 . 5 '  
la teneur en morphine. C. F. 

Ilosago de la uiorphiiiû dans l'opium. - MAI. C. BEI{- 
GONZl ct G. BISCARO (Annuar20 S o c .  chim. J l i l u ~ ~ ,  1899, p. 2 3 6 ) .  
- Pour connaître le véritaùle titre en morphine d'un opium, la 
meilleure m6tliode est, jiisqu'à cejour  d u  moins, celle de Tesche- 
rriaclier et S r ~ i t h ,  quoique la filtration soit quelquefois longue et 
dificile. 

Si,  pour faciliter et abréger 110p6ration, on fait le dosage sur une 
partie aliquote, il y a toujours perte de  morphine. 

On lie doit pas s'en rapporter uniquement à la pesée. 
Le procédé au  clilorure de sodium, donné comme le nieilleiir 

par  Moriteniariioi et l 'rasciati, n'est pas supérieur  à celui de Tes- 
cliernaclicr et Smith, mais il  peut ê tre  employé, puisclYi1 permet 
le  titrage alcalimetrique. A D .  

- 
Essai des préparations couteiiaiit de  la pilocar- 

pine. - M .  II. A .  O. JOWETT (The Analyst, 3899, p .  331). - 
Ce procédé est basé sur  la t rès  faible soluùilité du nitrate de 
pilocarpine dans I'alcool. Le mélange des bases obtenu du jabo- 
randi ou de  préparations contenant de la pilocarpine par la 
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méthode usuelle, est dissous dans une  petite quantité de  solution 
alcoolique saturée de  nitrate d e  pilocarpine ; cette solution une  
fois obtenuo, on l'acidifie 16g&reinent avec une solution alcoolique 
concentrée d'Az03H fraîchement priparée; on  l'additionne, de  plus, 
d'un très petit cristal d e  nitrate de pilocarpine, pour  arriorcer la 
cristalisation, puis on laisse cristalliser pendant deux heures. 
Les cristaux sont filtrés, lavés avec une solution alcoolique satu- 
rée de nitrate de pilocarpine ; cette opération cloit Etre faite e n  
s'aidant d'une t rompe  a eau ; on  sèche ct on  pèse. 

Dans la majeure partie des cas, l'auteur a constaté que  le dépôt 
crislallin obtenu d e  cette façon pouvait é l re  considéré comme d u  
nitrate de pilocarpine ;   ri ais, dans un dosage exact, il est ~iécessaire  
d'en prendre le point d e  fusion et  de faire une détermination 
polarimétrique. 

D'aprbs M M .  Petit et Polonowsky, l ' impureté principale q u e  
peul contenir la pilocarpine est la pilocarpidine ; on peut,  a u  
moyen du  polarirnétre, détcrrniner la proportion de la prerniére 
base dans un mklange des deux nitrates, e n  employant la formule 
suivante : 

dans laquelle p,  représente la proportion cherchée e t  x la rota- 
tion d u  métange. 

Si le  point de  fusion excéde 176 degrés, la substance peut être 
regard& comme d u  nitrate pur  d e  pilocarpine ; si,  a u  contraire, 
celui-ci est compris entre 167 ei 174 degrés, le produit ne con- 
tient que d e  80 i 90 p .  100 d e  ce sel. Enfin, s i  l'on observe un point 
de [fusion inférieur A 107 degrés, on doit taire recr is tal l i~er  l a  
substance dans l'alcool absolu chaud et  examiner  ensuite le pro- 
duit recristallisé. 

L'auteur a montré: que  le nitrate d e  pilocarpine extrait de diver- 
ses variktés d e  jaborandi avait les mêmes caractkres physiques 
que celui obtenu du  vrai jaborandi, savoir : point d e  fusion i 78 
degrés; pouvoir rotatoire: [a]" = + 82O9 ; solubilité dans l'eau : 
I dans 6,4 parties à 10 degr&. 

Un tkhantillon de  clilorhydrate de  pilocarpine p u r ,  prmparé 
comme il a été indiqué pour  le nitrate, et purifié par  cristallisa- 
tions rkpétées, foridait à $04-205 degrés et avait, comine pouvoir 
rotatoire, [XI,, = + 91°74. 

Si l'on examine ces sels au  point de  vue de  leur usage médical,  
les caractPres et les essais suivants sont recomrnand6s comma 
indiquaiit un suffisant degré de pureté. 

Nitratedepilocarpine. - Cristaux bien blancs, non altérables s i  
on les expose h l'air. II doit é l re  soluble dans 6 a 7 parties d'eau, 
a la température ordinaire, et dans 146 parties d'alcool à 9s0 a 
cette même température;  trbs facilenient soluble dans l'alcool a 
l'ébullition ;presque insoluble dans  l'éther ou le cliloroforme. 
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Le point d e  fusion doit ê t re  compris entre  i 7 6  e t  178 degr&. 
Le pouvoir rotatoire d'une solution aqueuse doit ê t re  de + 8i0 
à + 83O. 

11 ne  doit laisser aucun résidu à la calcination. 
La solution aqueuse du  sel  rie doit donner aucuri précipité par  

l'addition d'une solution concentrée d'ammoniaque, d e  potasse 
ou  de  soude caustique. 

11 doit présenter la réaction caractéristique des nitrates. 
Chlorydrule de pilocarpine. - Cristaux blancs, d6liquescents dans 

l'air Iiumide, solubles dans moins de leur  poids d'eau e t  dans 10 
parties d'alcool absolu ; presque insolubles dans I'éthcr ou le 
chloraforrne. Aprhs avoir été séché a 100 degrés, le clilorliyrlrate 
d e  pilocarpine doit fondre vers 200 a 2 0 4  degrés. 

Sori pouvoir rotatoire spécifique, en solution aqueuse, doit etre 
de + W0 5 + 9 i o .  

II ne  doit dunner aucun résidu àlacalcination. Si1 on  additionne 
sa solution aqueuse concentrée d'ammoniaque, de  potasse ou de 
soude caustique, il  ne doit se  produire  aucuri prhcipité, mais 
seulement quelques gouttes liiiilcuscs qui se redissolvent erisuitc. 

II. C. 

PleeherePie du jauaie d'acieaal damai la mnrgariiie. - 
Dr MECKII, (Zeits. f .  i f .  C/rrnrie, 1899, p .  231). - On prépare 
actuellenient quelques marques de margarine daiis lesquelles 
on  introduit du jaune d'ceuf et du  sucre. Pour reçlierclier le 
jaune d'œuf, o n  fond 100 gr. de  margarine L 45 degrks, et on 
agite, dans un  entonnoir i séparations, avec 50  cc. d'une solu- 
tion d e  sel ordinaire  a 1 p .  100. Après séparation d e  la matière 
grasse, la solution aqueuse est lavée avec de l'étlier de pétrole 
e t  îiltrke s u r  un  filtre épais, en additionnant d'hydrate d'alii- 
mine.Par dilution du filtrat à 250 cc . ,  la vitelline se précipite 
abondaminerit en flocons blancs. C .  P .  

BIBLIOGRAPHIE 
Ei icyc lo~ iCdir  cl@? Fréuiy. CBsiiiiiiin e t  Riithéuiiiiii, 

par A .  JOLY et 31. V i z ~ s .  1 vol. de 2J4 pages (Vve Ch. Dunod, éditeur 
49, Quai dcs Grantls-iiugiistins). Prix : 10 fr. - Dans ce voluine, qui 
fait partie du tonle III rie l'Encyclopédie cliirriique, l'osmium a été traite 
pa r  hl. VGzes, profeseiir adjoint la P'acullc! des sciences de Hortlenur, 
et 1 ~ :  riillitiriiiirri, jxir V. Joly, professeur adjoint à la Faculté ries sciences 
de Paris. Dans lc plan primitif de l'Encyclopédie, l'histoire des métaiix 
du groupe du platine devait fornier uri volume d'ensemble confie & 
I>ehray. A la mort de ce savant, l'ouvrage fut repris et continué par son 
successeur Joly.  Depuis la mort de ce derriier, l'ouvrage est entre les 
rriairis de M M .  Leidii: et Vkzes. 
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Dans levolume actuel, qui  fornie le i . 7  fascicule des métaux di1 groupe 
du platine, l'osrriium et le ruthénium, ainsi que leurs dérivés, sont traités 
avec les plus grands  soins. C'est u n  travail complet, dans lequel les 
chimistes que ces questions intéressent trouverorit tous les documents 
publiés sur ces métaux 

Produits aroiriiitiques nrtifioiels et naturels, p a r  
G. F. JAUBERT. 1 vol. d e  169 puges (Gautliier-Villarset Jlasson, éditeurs). 
P r i x  : 2 fr. 50. - Ce nouvel aide-mémoire de M .  Jaubert, tout en étant. 
complétement indtiperidiint du volurne piik~lik ri:cc:rrirrierit par le mCrric 
auteur sur  les matières odorantes artificielles, n'en constitue pas 
pioins une suite naturelle. II est divisé en cinq chapitres, savoi r :  les 
alcools arorriatiques, les acides arorriatiques, les terpénes, les camplircs, 
et enfin les alcools, les aldéhydes e t  les acides terpeniques. 

Conime cliacun le sait, c'est k ces cinq classes d e  produits qu'appar- 
tiennent de nombreuses matières orlorantcs artificielles ou naturelles, 
parmi lesquelles on pcut citer : le heiijoin, le tolu, le citron, la berga- 
niotte, le  camplire, la violette artificielle, etc.. Toutes ces matières odo- 
raiiles sorit d'uri erriploi trés r61iaridii soit en parl'iirrierie, soit eri distillerie, 
soit en confiserie, soit en pharmacie, cornnie le tolu, l'acide benzoique, le 
rrieriltiol, etk., ni] hieri tiricore dans les ar ts  et manufac,tiires, comme le 
camphre, qui scrt à la fabrication du  celluloid. 

011 comprend donc tout I'intérét qu'il y avait à présenter sous une 
forme condensde et précise les données theoriqucs qui sont h la base de 
cet important chapitre de la  chimie organique. C'est la tache que s'était 
proposée hl. Jaiibert, en entreprenant la rédartiori de cet intéressant 
petit volume. 

Xous pouvons dire qu'il y a pleinement réussi. 
Ajoutons encoreque l'auteur, afin de faciliter les recherches, a présenté, 

sous forme 111: tabl(iaiix synoptiques, état actuel de l'industrie (les produits 
aromatiques, et qu'il l'a fait suivre d'une tahle des matiéres cxtréme- 
ment conipkte. 

La sîeréocliiinie, par P.  FHEIJNULER, docteur és sciences, chef 
de travaux pratiques à la  Faculté des sciences de Paris, i vol. d e  
98 pages, d e  la Hibliotliéqiie Seientia (Carré e t  'uaud, éditeurs, 3, rue 
Racine, Paris). Prix : 2 fr . -  L'auteur s'est propose. dans ce fascicule, d e  
donner une idée aussi claire et aussi précise ~ I I R  possible de l'état actuel 
des notions stéréochiniiques. 

Aprks iiri exposé historiqiit:, I'aiileur ieprerid siicc:essiverrienl les notions 
du carbone tétratdriquc e t  celle du carhone asymétrique, en y ratta- 
chant respectivement les principes secondaires qiii en découlent, celiii d e  
la liaison mobile, di1 produit d'asymétrie, etc.. 

Le chapitre suivant est relatif à la stérPochimie de l'azote, avec un 
conrt appendic,c traitant des composés doubles d u  platine, du cobalt et de 
l'ammoniuni. 

Enfin, dans ilne dernière partie, l'auteur résnme les principes fonda- 
mentaux contre lesquels il ne subsiste actuellenient aucune objection ; il 
niel ensuite en paralléle les phénoménes de tautomerie e t  d'isomérie sté- 
rkochimique et cherche i en tirer des conclusions en ce qui concerne les 
notions de valerii:c e! d'affinité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le phénoiuénc tie %eeiiinir, par A .  COTTON, 1 vol. de 100 
pages de la Bihliottii.quc Scientia (Carré et Kaud, kditcurs, 3, rue Racine). 
Prix : 2 fr. - On sait que la découverte, faite il y a trois ans par 
Zeeman, d'une nouvelle action du niagn6tisrnc sur la Iiimit.re, a suscité 
un grand nombre de reclierciies. 11. Cotton s'est proposé, dans ce petit 
fasciciilt~, de Pdire conri;iitre 16:s principaux r8siiltats expérimenl:iux se rap- 
portant an pliknnniCne de Zeeman. 

L'EliiiiiiialPoii, par 11. LALHEXT, 1 vol. de 75 pages de la Bihlio- 
.ltièqiie Scientia (Carré et Saurl, 6ditciirs, 3, rue Racine!. Prix : U r .  - 
1,':iuteiir a présenté tlaiis ce fascicule une théorie r:oniplkte tir I'é1iiiiiri:ilion 
ayant pour but la rb~olution tics kquatioris algébriques. 

Cliemische Millsbuch, j~a r  le IF l ' ~ n ~ o ~ o \ , r c ,  I vol. de 69 
pages (P. Dümrrilers, kditeur, à Berlin). l'rix du vol. relie à l'anglaise : 
2 marks. - Ce pelit volume renfernie la sarie des huit tnh1e:iux sui- 
vants : 1. - Tiilileau des poids alorniques el deleurs rniilliples de 1 5. 10 ; 
2 .  - Tableau des facteurs pour l'analjsc quantitalire; 3 k 7 .  -Tableaux 
donnant la quantité rlcs divers sucres (tlertiose, clextrine, nialtose, lactow, 
sncre inverti) correspondant à une quantitC donnEe de cuivre rkiluit. Enfin, 
le tableau 8, relatif a l'analyse voluniétriqiie, donne le poids des prinei- 
pitiix corps correspondant A un litre de liqueur tléciriormnle. 

Ainsi qu'on le voit, ce petit volurrie s'adresse tout spécialenient aux 
analystes, auxquels il fournit irnmétliatement les facleurs dont ils ont 
besoin tous les jours. 

winifie~tiou rlaiim les p a y s  chauds (hlgérie et Tuni- 
sie), par J. DIJGAST, directeur de la Station ngronorriiqiie et enologique 
d'Alger. 1 vol. i d 0  carré de 020 pages, avec 52 figures et nombreux 
tableaux (Carré et Sauil ,  éditeurs, 3, rue Ilacine, Paris). Prix du vol. 
cartonné à l'anglaise : 5 fr. - 1)cyuis quelques années, des i~noloçues 
distiriçiiés ont publié, tant en Fianrx: qu'i l ' é t ~ , m ~ , c r ,  des traités de binifi- 
cation trés complets. A cbté de ccs ouvrages, qui ont Icur utilile, l'au- 
teur a pensé qn'il y avait place p u r  ilri  livre écrit spi:cialerneril pour 
la ~inification cn Algérie et eu Tunisie. Il est nCcessaire, pour bien expo- 
ser cette partie de la science agrorion-iique, d'avoir soi-rrihe fait des 
recherches de lahoratoire. Il n'est pas rrioins utile d'avoir appris la pra- 
tique de la vinification tiaiis Ie cellier. C'est parce que l'auteur a fait cette 
double expérience tic la théorie et de la pratique qu'il s'est cru autorise 
entreprendre cette tàche. 

Tout en tenant compte des travaux antérieurs, souvent cites, il a 
adopte u n  plan nouveau et s'est efforcé de  faire une cciivre originale. 

Quant aux coritlitio~is des ferrrienlalioris dans les pays c:kiaiiris, sur 
lesquelles l'auteur insiste particulièrenient, elles sont ippuyées sur les 
resultats des nombreuses expériences faites à la station agronomique 
dans cet ordre d'idées. Ce traité e ~ t  un ouvrage complet, a la b i s  scienti- 
fique et pratique, mais sans d6t:iils inutiles, où le lecteur trouvera des 
faits et des opinions rielternent exprimks. 
M. Dugast a voulu, avant tout, écrire un livre utile aux viticulteurs. Il 

y a r6iissi. Son livre sera pour eux un guide net et précis. 
Il sera lu avec grand intérêt par ceux dc  nos confrkres qui s'intéres- 

sent aux questions de vinification. 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Béeret iininiiinrit IH Conmniishinn pmir l'ti~iifica- 
tiou des  métliotles d'niiiilyse d e s  sincres e t  des pro- 
cliiits à base tl'aleonl. - Xous puhliori!: ci-dessous le décret 
en date du 27 mars 1900 qui nomme les rnembres de la  Commission 
constituée au ministére des finances, à l'effct d'unilier, dans les labora- 
toires de I'adrninistratiori des finances, les inélliodes d'analyse appli- 
cables aux produits base d'alcool e t  aux sucres et d'étudier les diverses 
opérations se rattacliarit à la dénaluration ile l'alcool : 

(( Le Président d e  la République française, 
N Vu le décret d u  23 juin 1896; 
(< Sur  le rapport du ministre des finances, 

1)écrble : 
(( i i r t .  l e r .  - Sont nommes nieriihres de la Cominission instituée a u  

ministére des firiarices, à l'effet tl'uriifier, rlaris les laboratoires de l'ailrriinis- 
tration des finances, les métliodcs d'analyse applicables aux produits h 
hase d'alcool e t  aux sucres et d'Studier les diverces questions qiii se 
rattachent la dénaturation de l'alcool : 

NU. 
tr Johert, inspecteiir général des finances, en remplacement de 

JI,  Certes. 
Courtin, directeur du coritrdle des administrations financiéres et d e  

l'ordoiinanccment, en rernplacernent de M. Arnauné. 
(t Rt:rnarrl, c:tief (111 service de l'irispectioii gériét.de des fiiiaiices. 
t( Hegeilti, administrateur des contrihutioris indirectes. 
(t II;iriic:ntte, prksirierit de la Charribre s!.nrlic;ilr des distillat,curs agri- 

coles de la région d u  Nord. 
(( Petit, agriculteur, président du Syndicat de la distillerie agricole. 
t( Lindet, professeur de technologie ii l'Institut national agrono- 

mique. 
(( Art. 2 .  - hI. Sébastien, sous-chef de hure:iu i la direction géne- 

rale des contributions indirectes, est chargé de remplir les tonctions d e  
secrélaire adjoint. 

t( Art. 3.  - Le ministre des firiances est chargé de l'exécution du pré- 
sent décret. 

Fait à Paris, l e  27 mars 1900. 
EMILE LOUBET. 

P a r  le Président de la Héputilique ; 
Le minis tre  des finunces, 

Cougrès interiiatioutil d e  ehiiiiie appliqiiée. - Le 
IV<or~grbs international de chimie appliquée, organisé par l'Association 
des cliiinistes de sucrerie et de distillerie, se tieritlra à l'aris du 23 a u  
18 juillet 1900, sous la présidence d'honneur de M. Heithelot et sous la 
[irksidence effective de M.  Moissan. 

Pour les re~iseignerricnts, s'adresser au secrétaire général du Comité 
d'organisation, hl. üupont,  l56 ,  boulevard Magenta, Paris. 
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Liate des hrevets d'iiiveiitiau relatifs à I n  chimie 
deinaiidés en Fraiice du 9 iiovembre nu 5 dé- 
cembre 1089 (1). 

994. 244. - 13 novembre 1899. - Pétersen. - Procédé pour le trai- 
tement des solutions de bisulfite et de bisulfate de 
'sodium. 

294 296. - 43 novembie 1899. - Société anonyme des produits 
Fred. Bayer et Co. - Procédé pour la  préparation 
de dérives de la dinaplitylamine. 

394.457. - 13 novernbre 1899. - Société Badische anilin et soda 
Fabrik. - Oxydation du  nitrotoluéne. 

294.447. - 18 novembre 1899. - Jaubert. - Procedé de prepara- 
tion d'hydrates di: bioxyde de soiliiirn e t  leur eriiploi. 

2%. 490. - 20 noveinhre t899. - SociétB Badische anilin et soda 
Fabrik.- Production de l a  henzaldéhyde ortlio et para- 
nitrée. 

294.531. - 21 novembre 1899. - Moison. - Fabrication de l'eau 
oxygénée par le bi-oxyde de haryum et l'acide carbo- 
nique, et régériération du hi-oxyde de haryum. 

494 . ' i27.  - 27 novembre 1899. - Limb. - Procédé d e  préparation 
du carbure de baryurri en vue d e  la production de la 
baryti: et d e  l ' acé ty lhe .  

294. %O. - 5 décembre 1899. - Société Schroder et Kramer. - 
Prockdé pour la prPparation des sels douhles à base de 
quinine et de caféine facilement solubles. 

294.979. - 5 décembre 1899. - Hoyermann. - Procédé de fahri- 
cation de l'acide cyanhydrique en marche continue. 

(i) Coinrniiriication do MM. liarillier e t  Robelet, Ofiice international pour 
l'obtention des brevet3 d'inucntion en France et a l'ktranger, 41, boulevard 
Bonne.Nouvelle, Paris. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Xoiis informons nos lecteurs qu'en qualité de secrklaire glméral du S y -  

dicat des chimisles, nous nous cliar$eons, lorsque,les deriiandeu et les 
offres le permettent, de procurer des cliiiiiistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux cliirriistes q u i  sont i la recherche d'nn emploi. 
Les insertions que rious faisons daris les Annules sont absolument çra- 
tuites. S'adreçser & M. Crinon, 45,  rue 'i'urenne, Paris. 

ON DEIANDE un chimiste a u  courant de la  fabrication des vernis et 
des cuirs vernis pour diriger une usine. - S'adresser 

au bureau du journal. 

lc niatkricl d'un laboratoire de chimie ON DEMANDE A ACHETER agi-icoie. - S'adresser ii a. a .i,. angi- 
baud, industriel, a la  Rochelle. 

Le Gerant : C. CRINON. 

Lavai. - Imp. parisienne L. BARNEOUD & P. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Essai d e  1'~lumniaiiiiii et du ziiic ii l'niait-, d e  I'rici t le  
chlorique. 

Par 31. F. HALDI ( 1  ). 

Pour réaliser l'essai de l'aluininiuni e t  du  zinc l'aide d e  
l'acide chlorique, je  m e  sers d'un appareil sc composant 
d'un ballon a fond plat A ,  de  200 cc. environ, dans lequel se  
fait l 'attaquedu métal. Ce ballon est fernii: par un  ùouclion percé 
de trois trous ; dans l 'un de ces orifices. passe un tube coudé 6, 

q u i  porte u n  robinet en verre et qui  plonge jusqu'au fond d u  
ballon ; ce tube est en commiinication avec une eoufilerie des- 
tinée i introduire dans l'appareil d e  l'air qui traverse un  laveur 
il acide sulfurique pour se débarrasser de son huiniditk et qui  
passe ensiiite s u r  de la potasse pour  se  dbbarrasser de  son acide 
carbonique. 

Dans le deuxikme oritice du  bouelion, passe un tube en forme 
#entonnoir C, 'qui  porte  un robinet en verre  e t  par  lequel on  
introduit l'acide. 

Enfin, le troisième orifice est muni d'un réfrigérant dlAllihn, 
qui ramène dans le  ballon l'acide chlorique entraîné par l'éhulli- 
tion et iSefruidi par  l'eau qui  circule dans le réfrigérant. L'acide 

(1) RésuiiiB d'une thése s o u k n u e  d c t a ~ i l  l ' lkole supc:rieur« d e  pharmacie 
d e  Montpellier pour l'ohterition d u  giwle de docteur en pharmacie et  inti- 
tulée : Essni des a lun l in iu t~?~  induslviels el iirs mBluux solubles dalis l'acide 
chlorique.  
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carbonique qui se dégage de ce réfrigérant passe dans deux tubes 
en U renfermant des cristaux de sulfate ferreux destinés à arrêter 
les produits chlorés; puis il arrive dans des tubes a boules de 
Will et Warentrapp, contenant une solution de sucrate de chaux 
destinire à l'absorber. On pourrait employer aussi bien l'eau de 
baryte. Enfin, l'appareil se termine par un tube de Liebig rempli 
de potasse, pour le cas où il y aurait absorption et afiri de retenir 
l'acide carbonique de l'air pénétrant dans l'appareil. 

L'appareil 6tant ainsi dispos6, on prend un poids déterminé du 
métal à essayer (O gr. 50 ou 1 gr.), qu'or1 introduit dans le ballon; 
s'il s'agit d'aluminium, il faut avoir soin de le réduire en limaille 
fine, car il se dissout lentement dans I'acide chlorique; on;aJoute 
40 cc. d'eau distillée; on adapte le bouchon ; on ferme le robi- 
net du tubec ; le robinet B étant ouvert, on actionne la soufllerie, 
de manière 1 chasser de l'appareil toute trace d'acide carbonique; 
on ferme le robinet B ; on introduit dans le tube C 10 cc. d'un 
mélange composé de 8 parties d'acide chlorique de de~isité 1,020, 
qu'on trouve parfaitement pur dans le commerce, et 2 volumes 
d'acide nitrique de clerisité 1,334 ; on ouvre le robinet, de ma- 
niére à laisser s'écouler le mélange acide, en ayant soin d'en 
laisser un peu clans le tube pour Pviter toute rentrée d'air ; 
on rince le tube avec de l'eau distillke, qu'on introduit dans 
le ballori de la même façon, et on chaufre; les tubes à sulfate 
ferreux se colorent, et le premier tube i sucrate de chaux se 
trouble à cause de  la formation du carbonate de cliaux (il peut 
arriver que tous les produits clilorés ne  soient pas retenus par 
le sulfate ferreux ; on le constate au moyen du tournesol dont 
on additionne le sucrate de chaux et qui se décolore ; l'impossi- 
bilité d'arréter tous les produits chlorés m'a empêché de doser 
l'acide carbonique formé par l'augmentation de poids du tube 
1 sucrate de chaux). 

Lorsque l'opération est terminée, on cesse de  chauffer; on 
ouvre le robinet B, et on actionne de nouveau la soufflerie, de  
maniére a balayer l'appareil avec de l'air exempt d'acide carbo- 
nique. 

11 reste maintenant à exkcuter les trois opérations suivantes: 
i0 analyse du résiduinsoluble contenu dans le ballon ; 2O dosage 
de l'acitle carboniquecontenu dans le carbonate de cliaux formé; 
3"séparation et dosage des niétaux et des acides co~iterius dans 
la liqueur que renferme le ballon. 

I o  Analyse du résidu insoluble. - On dispose sur un entonnoir 
à filtration rapide de Joulie deux filtres parfaitement équilibrds, 
placés l'un dans l'autre, lavés à l'acide chlorhydrique, skchés, 
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et laissant un poids connu de cendres ; on verse le contenu du 
ballon sur ces filtres, en ayant soin de  faire tomber tout le résidu 
insoluble; on lave a l'eau distillée, jusqu'g ce qu'une goutte de 
Gltratum, chauffée sur une lame de platine, s ' h p o r e  sans lais- 
ser aucun résidu; le filtratum est mis de côté pour servir au 
dosage des métaux et des acides. 

Le résidu resté sur  le filtre contient le siliciurn à l'état de 
silice et le graphite, s'il y en avait dans le métal essayé ; on des- 
sbche 5 l'étuve a 100 degrés, jusqu'à poids constant ; on pése le 
filtre contenant le résidu desséché, en plaçant l'autre filtre sur 
le second plateau d e  la balance ; le poids marqué est le pdids de la 
silice et  du graphite ; on incinère dans une capsule de platine ; 
le poids des cendres est celui de la silice, duquel on déduit le 
poids du silicium; on calcule par dirérence le poids du gra- 
phite. 

2"osuge de [acide cn~boniyue  contenu dans lecarbonate de chaîtx 
forme'. - On verse sur un petit filtre, placé lui-même sur un 
entonnoir de Joulie, le contenu du ou des tubes de sucrate de  
criaux, suivant que le précipité s'est formé dans un seul des 
tubes ou dans les deux tubes; le précipité est lavé jusqu'à ce que 
le filtratum ne trouble plus par I'oxalate d'ammoniaque ; d'autre 
part, on introduit dans le tube a sucrate de chaux i O  cc. exacte- 
ment mesurés d'HG1 ccntinorrrial ; le filtre et son contenu sont 
placks dans un bbclierglass, dans 1t:qiiel on verse l'acide contenu 
dans le tube A sucrate de chaux ; lorsqu'ori a lavé le tube de ma- 
niErea entrainertoute trace d'acide, on ajoute encore 1 5  cc. d'IlC1 
centinormal, et on maintient le mélange à une température de 
2 5  à 6 0  degrés, pendant un quart d'heure efiviron, afin d'assurer 
la dissolution d u  carbonate de chaux ; on ajoute ensuite un peu 
de pliénolphtaléine, et  on titre a la soude centinormale ; le nom- 
bre de cc. de  soude employée indique, par ditférence, la quan- 
tité d'acide combiné à la chaur du carbonate de chaux ; sachant 
qu'une molécule d'IIC1 correspond à i , /2 molécule de carbonate 
de chaux, on déduit facilement le poids de l'acide carbonique et 
celui du carbone. 

3Vipa1.a t ion  et dosage des  liét taux et des acidrs contenus d a m  le 
ballon. - On prend la liqueur clilorique filtrée dont il a 616 ques 
tiou ci-dessus et qui a été mise de côté; on divise cette liqueur en 
deux parts, dont l'une doit servir au dosage des acides et l'autre 
au dosage des métaux. 

A. Dosage des acides. - La moitié de la solution chlorique est 
traitée par le carbonate de soude, qui précipite lous les m6taux ; 

'le précipité est lavé, et le filtratum porté un volume connu ; 
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on prend 23 cc. de  celui-ci, qu'on acitlule i l'aide d'llY1 pur ,  de 
façon à détruire toute trace de  carbonate ; o n  porte  a I'ébulli- 
tion, e t  o n  dose l'acide sulfurique a l'état de  sulfate de baryte; 
d'aprbs le  poids du  sulfate d e  baryte obtenu, on calcule celui d u  
soufre contenu dans le metal essayé. 

On prend une autre  portion du  méme filtratuin ohtenii après 
traitement par l e  carbonate de soude ; on l'acidule p a r  HCI, el on 
traite par  l'hydrogène sulfuré, qui  précipite l'arsenic ; il est alors 
facile d e  doser l'arsenic et l e  pliospliore à l'état d'arséniate et  de  
phosphate ammoniaco-magnésien. 

B. Dosage des inétmc.  - Cette opération est pratiquée sur  
la deuxibine portion d e  la solution clilorique ci-dessus men- 
lionnée. 

S'il s'agit (l'un essai d'aliiniinium, cette sol!ition est traitt?e par 
la potasse en exchs, qui  redissout l 'alumine et  laisse le fer à l'état 
de résidu ; ce dernier est repris  par  EICI ; dans la liqueur portCe 
à l 'ébullition, on verse un  escbs d'ammoniaque, qui provoque la 
formation d'un précipité, qu'on lave e t  qu'on sèclie b l'étuve ; ce 
prCcipitC: (le sesquioayde d e  fer, l?c2O" est cü!cinC: et pesé; on en 
tlcduit le poitls du fer inétalliquc. 

Dans les  e a u s d e  lavage, on dose l'alumine l'état d e  pliospliale 
d'alumine au moycn du  pliospliate de soude,  en présence de 
I'ncC~ale d'aniinoniarlue, a p r k  avoir rendu la liqueur acide par 
l'acide azoliqiie ou clilorytlrique. On abandonne au  repos 
pendant deux heures a la tcmp4rature du  laboratoire; on filtre, 
or1 lave le  pr6cipit6 ; on le sèclie et on l'incinère dans une capsule 
tlc platine sur  le clialumeau de Berzelius. 

S'il s'agit d'un essai d e  zinc, la solution clilorique est addition- 
n6e d'ammonisque pure  en excès, qu i  prkcipite l e  fer e t  le  ploinb, 
tandis que  le zinc e t  le cadmium restent en solution ; le précipité 
est lavé à l'eau distillée chaude, puis rlissaiis a l'aide d e  l'acide 
nitrique diluk; on traite la liqueur par  l'acide sulfurique, qui pré- 
cipite !e ploinb à l'état d e  sulfate; le précipité d e  sulfate de 
plomb est lavéavec de  l'eau acidulée d'acide sulfurique, puis avec 
d e  l'alcool, afin d'enlever l'acide sulfurique ; d u  poids du sulfate 
de  plomb, on déduit celui d u  ploinb métallique. 

La solution nitrique, qui  ne contient plus q u e  le fer, est por- 
tée a l'ébullition, afin d'oxydcr ce métal ;  o n  leprécipite par l'am- 
moniaque à l'état d e  sesquioxyde, qu'on pése. 

La liqueur ammoniacale qui tenait en dissolution l e  ziric et 
le cadmium est traitée par  la potasse en excès, qui précipite le 
cadmium et qui  redissout le zinc; le précipité cadrnique est 
recueilli sur un filtre, lavé, redissous dans HC1 dilué et finalement 
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rcprécipité, à I'6bullition, par le carbonate de  soude ; Ic carbo. 
nate de cadmium formi: est lave et s6cli6, puis calciné d a n s u n  
creuset de platine ; il est ainsi transformé en oxyde, qu'on pkse, 
et, d'après son poids, on calcule celui du cadmium métal- 
lique. 

La liqueur potassique contcnant le zinc est acidifiée à l 'aide 
d'HU, puis portée a une température voisine d e  l'ébullition ; on 
ajoute goutte à goulte d u  carhonate de soude, et or1 l'dit bouillir  
le mélange pendant quelques minutes; Le précipité de  carbonate 
de zinc formé est lavé, sécliF, incinéré et calciné a u  rouge dans 
un creuset de  platine ; on obtient ainsi de l'oxyde d e  zinc, dont le 
poids sert à calculer celui du zinc mbtallique. 

Dans cette dernikre opération, i l  est bon d e  s'assurer, d'une 
part, que la liqueur filtrée ne donne pas de  précipité appréciable 
par le sulfhydrate d'ammoniaque, ce qui  indiquerait une préci- 
pitation incomplhte, et,  d'autre part, que  le résidu de la cal- 
cination n'est pas alcalin, ce qui proviendrait d'un lavage 
imparfait. 

Noie sur ln préeisioii des observritioiis aréo~iiétri- 
yues et sur la rectrristitution do hi. tleiisité erigi- 
nelle des iiioîits d e  hière. 

Par M. DEXICHLL. 

Beaucoup de personnes croient pouvoir deinander ailx aréoiné- 
tresune exactitude égale à cellede la balarice et ,  darisce hut,s 'at- 
taclient à faire les lectures avec le plus de  prbcision possible. 

11 n'est pas difficile d e  montrer  que,  dans bien des cas, les résul- 
tats ohtenus sont loin d'ktre e n  rapport avec les précautions prises 
pour les observations. Les pliénorriénes capillaires jouent, cri eEet, 
i la surface des liquides et  le long des tiges a r é o i n é t r i q u ~ , ~ ,  un  
rôlc qui n'est pas apprücié selon sa valeur e t  qui est souvcnt très 
important. 

Ces pliénomènes sont sensibles surtout dans les liquides très 
aqueux, et, afin de préciser ce que j'ai a dire ,  je l'appliquerai 
tout particuliérement aiix liquides peu alcooliques et aiix nlroo- 
mEtres corresporidarits. 

Tout le monde sait c e  qu'on désigne sous le nom d e  ménisque 
d'un liquide qui mouille l e  verre, et tous les cliimistes ont remar-  
qué que parfois ce mouillage s'effectue incoinplétenient. Alors le 
liquide ne  s'élhve pas à la même hauteur s u r  tout le pourtour de 
la tige; il  forme des dentelures cnpricieuscs, qu'il n'cst pas tou- 
jours facile de faire disparniire; nièinelorsqii'on y réussit, en la -  
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vapt, par exemple, la tige a u  point d'afleurement, à I'aidc d'un 
papier imprégné de  soude concentrée, on ne peut se flatter d'avoir 
obtenu le maximum d'action ; on a seulement régularisé le  ph& 
nomène. 

Dans cet h a t ,  I'exp6ricnce et  la tliéorie ont montri! que  le poids 
d u  ménisque soulevé est propurtiunnel a u  contour de la tige, de 
sorle que, si  l'on suppose celle-ci ayant  la forme d'un cylindre 
d e  rayon r, le poids du m h i s q u e  sera $ ~ r f ,  f désignant la valeur 
d u  poids par unité de  longueur de  la circonférence. Cette valeur 
de  f varie d'un liquide à un autre ,  mais, dans une même solution, 
elle change encore notablement avec la température et surtout 
avec la présence d e  certaines substances qui se trouvent à l'état 
d'impiirettk presque indosahles. 

P a r  exemple f - 7,28 daris I'eau distillée parfaitement pure, 
d'après hI. Delachanal, m'ais, d'après Dupré (de Rennes), il suffit 
de  2 décigrammes dd savon dissous dans 1 litre pour  réduire 
cette valeur de plus d e  moitié. 

Duclaux a montré  aussi qu'il suffit d'ouvrir un  flacon d'6thcr au- 
dessus d u  liquide pour modifier beaucoup l'immersion d'un petit 
aréornétre. 

lzarn a comparé les volumes d'eau et tl'alcool débit& dans des 
conditions identiques par  un même orifice. 11 a ensuite répkté 
l'expérience en ouvrant un flacon d'éther prhs de ce dernier, de 
façon que la vapeur puisse atteindre le liquide et s'y dissoudre. 
Rien que,  dans ces conditions, la proportion dissoute soit vérita- 
blement infinitésimale, elle suffit nbanmoins pour  changer trks 
notablement les volumes d6bités dans l'unité de temps. 
. Les propriétés capillaires des liquides peuvent donc être alté- 

rées fortement par  des causes qui  Ecliappent aux observateurs les 
plils attentifs, aux eapdrimentataiirs les plus  soigneux. 

de connais toute ilne skrie rl'expériences trbs précises, dans 
lesquelles I'eau tlistillée sortant d'uriegrantle pharmacie n'a donrit? 
que  f = h , 6 3 .  

Ces variations de  la force capillaire ou  tension superficielle ont 
une très grande influence sur  les lectures aréométriques. 

Consid6rons la tige d'un arComètre coritrôl6 par  1'Elat (alcoo- 
mètre  ou  densimktre), dont le  diainétre est d'environ 3 millim. 6,  
soit 10 millini. carrés de section et i 1 milliin. 2 de circonférence. 

Le poids du  ménisque siispentlu à cette tige serait, dans l'eau 
distillée parfaitement pure,  7 , ? 4  >< 11,Z = 79 milligr. 9. 

Si l'eau se  t rouve dans les conditions d e  celle que  j'ai citée plus 
haut ,  le poids d u  ménisque n e  sera que  : 

4 ,63  X 1i,2 = 51 milligr. 9. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La charge de l'aréomètre sera donc plus faible de : 

79,9 - 52,9 = 48 rnilligr. 

Le poids spécifique étant sensiblement égal a l'unité, lepoidsdt: 
28 rnilligr. représenk un moindre volume déplacé de  28 millim. 
cubes, ce qui correspond, pour un cylindre dont la section est de  

28 
10millim. carrés, à une immersion trop faible de - = B  millim. 8. 

1 O 
Ainsi, par le simple Tait que l'eau distillée employée sera conta- 
minée par une trace impondérable d'impureté, l'aréomètre s'en- 
foncera de 2 millim. 8 en moins ; autrement dit, la lecture sera 
faussée de cette quantité. 

On conçoit donc que de pareilsécarts, toujoiirs possibles, et que 
rien ne décèle par avance, doivent apporter des perturbations gra- 
ves dans les lectures aréométriques. Aussi, est-il très difficile de 
vérifier les alcoomètres dans les liquides aqueux et l'on ne peut 
s'étoriner que des divergences se présentent entre les observa- 
teurs. 

Actuellement, il est un cas particulier de l'application des alcoo- 
mètres pour lequel ces écarts ont un c-aractère de gravité trbs 
fâcheux. Il s'agit des opérations de reconstitution de la densité 
originelle des moûts qui ont servi a fabriquer les petites bibres. 
Un arrêté municipal récent dégrève de tout droit d'octroi ces 
boissons, sous la condition que la densité originelle ne soit pas 
siiphieure à 3 ,3 ,  c'est-à-dire i ,033.  

On dose l'alcool par distillation, et, l'aide d'une table, on 
trouve le poids spécifique du liquide sucré qui a fourni cet 
alcool par fermentation. Or ,  la richesse alcoolique ainsi obtenue 
reste généralement inférieure à 3 p. 100.  Prenons un chiffre 
moyen, 2,7 ,  et déterminons-le au moyen d'un alcoomètre con- 
trôlé. Cet instrument, d'après la loi de 1884, bénéticie d'une tolé- 
rance de 0,1, soit en plus. soit en moins, de sorte que, indépen- 
damment de  toute erreur de l'observateur, il pourra marquer 
2,6 aussi bien que 2.8,'et les écarts avec le chiffre vrai pourront 
ktre pliis consid6raùIes encore pour les raisons données ci-dessus. 
Tout ce qu'on peut coricliire de la lecture d'un instrument qui 
marque 2,6, c'est que la richesse vraie est probablement comprise 
entre 2,s et %,7. Et si, dans le même liquide, un autre alcoomètre 
marque 2,8, on pourra dire, que la richesse est comprise entre 4,7  
et 4,9.  Ainsi, l'observation du même liquide, avec deux alcoomè- 
tres ùiffërents, conduit simplement à savoir que la richesse vraie 
est supérieure a 2,s et inférieure à 2,9. 

Pour $,5, la table officielle dit que le poids spécifique du liquide 
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sucré capable de donner cette ricliecsc était i . 7 7 .  et, pnur 2,9, il 
serait 9 , 0 i ,  soit une différence de 0.2 7 .  

II est clair que. si le brasseur pr6scrii.e une bière a la limite 
1,033, avec un alcoomi:trc qui lui a donné 2 . 5  de richesse. alcoo- 
lique, il pourra se heurter a un refus provenant de ce que l'alcoo- 
mbtre du laboratoire de contrôle aura donné 3,9. 

Mais la question est, en rkalité, beaucoup plus coniplexe encore, 
car l'observation alcoornétrique est accompagnée de la détermi- 
nation densimétrique du prodilit résiduel, privé d'alcool, et rame- 
né au voliiirie initial. Le densimktre donne lieu à des erreurs 
analogues et de niSine ordre que celles dr, I'nlcnnmi!tre, de sorte 
que I n  différence de 0 , 4 7  ci-clessus pext se trouver annulée ou 
doublée, selon le sens des e r r g r s  des instruments. 

II faut donc s'attendre a ce que de nombreuses contestations 
naissent des discordances des instruments, et I'on'ne voit aucun 
moyen de les éviter, si ce n'est en tenant compte, sur le rksultat 
fina1,d'une tolkrance qui est strictement la conséquence de celle 
que la loi accorde aux a1coomi:tres et aux densimètres. 

Cette tolérance est la cons6quence même des difficultés des ob- 
servations dans les liquides trCs aqueux, et il en ressort avec évi- 
dence que les lectures alcnométriqiies à 1/10 (le degré prks n'ont 
qu'unevaleur teks précaire, puisqu'il f ~ u t  toujours sous entendre 
qu'elles peuvent être erronées de i O, 4 .  11 s'en suit, à plus forte 
raison, que vouloir apprécier une fraction de dixième serait cher- 
cher une exactitude tout à fait illusoire. sans aucune valeur. 

En pratique, une graduation fliitc par cinqiii@mcs, assez larges 
pour qu'on puisse nppuc'çier le dixikmc, est tout ce qu'on est logi- 
quement en droit de demander aux alcoomètres. 

Acide c l i lor l iyd~~ iquo  pur e a i i i i i r e  rénctif': 
SR C O I I S C P V : I ~ ~ O U .  

Par hl. L.  L'IIUte. 

Au laboratoire, on prépare l'acide clilorhydrique avec le sel 
marin et l'acide sulfiirique au soiifre. Cet acide, exempt d'arsenic, 
sert dans les analyses toxieologiques. 

Au nombre des impuretés signaléesdans l'acide chlorhydrique 
pur du commerce, figure le clilore, qui résulterait de l'emploi 
d'acide sulfurique nitreux dans la fabrication. 

La présence du  chlore peut étre une cause d'erreur dans cer- 
taines reclierclies : essai du manganése I)nr le procédé de Cay- 
Lussac ; dosage d e  l'azote nitrique par le procédé de Eoussin- 
gaiilt, etc.. 
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Nous avons observé que l'acide cIilorhydi.ique est susceptible 
de se charger dc clilorc lorsqu'il est exposé à la lumikre directe 
des rayons du  soleil. 1)aris u n  flacon de  verre blanc, l'altération 
est assez rapide, et le clilore se perçoit nettement a l'odorat. 

11 y a lieu d e  remarquer  que ce ~ i l iho inkr ie  se produit égale- 
ment dans des flacons de  verre noir.  jaune ou  rouge. 

On décèle facilement le  chlore : i0 en soumettant a l'ébullition 
quelques centimètres cubes d'acide avec une goutte d e  teiri- 
ture Faible d'indigo ; il y a décoloration ; 2' en incttant dans 
lesflacons exposés au soleil des feuilles d'or battu ; il y a tlisso- 
lution d u  métal précieux, signaltic par  I d  b r ~ n d t ~ o n  d u  pourpre  
de Cassius avec le  réactif de  SalvOLat. 

Pour conserver l'acide chlorhydrique ciiiiniquernent pur ,  i l  
est indispensable d e  placer le flas:on a la luinikre diffuse. 

Depuis quelques annGes, on se prGoccupe vivement, en I' rance, 
de la question de la dénaturation des alcools destinés aux usages 
inrluslriels, et on  a propos&, pour  l'alcool destinri a l'éclairage et 
au cliauKaage, l'emploi des huiles de benzine .  

Il restait à savoir si cc mode de dEriaiui'atioii présente, pour  
le fisc, des  garanties suffisantes et, en particulier, s'il est clii- 
miquement possible de démontrer la fraude dans les alcools ré-  
générés après  avoir  subi cette dénaturation. En un mot, il fullait 
rechercher un  procédé assez sensible pour pouvoir déceler nette- 
ment la préscrice d'hyidrocarbures benzéniques dans l'alcool. 

Nous avons reconnu qu'on arrive aisément à des résultats très 
précis e n  formant des composés diazoïques qui ,  copul6s avec les 
naplitols, donnent des  rnatiéres colorantes oxyazoïques douées 
d'un tel pouvoir colorant que cette recherche présente une sensi- 
bilité très grande. 

L'opération comporte  cinq phases : 
1 0  Séparation des  hydrocarburesde la solution alcoolique ; 
% O  Nitration d e  ces hydrocarbures ; 
3 O  Transformation en amines ; 
b0 Forniation d 'un  sel diazoïque ; 
S 0  Copulation avec u n  p l i h o l .  
Bien que  paraissant c"iripliqu6e, cette reclierclie est ex t rhne-  

ment simple. Voici comment on  la pratique : ' 

On place dans une  boule A dtkantation 10 a 20 cc. d u  produit 
à essayer; o n  l'additionne de 5 1 1 0  cc. ds sufure (le carbone;  on 
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agite, puis on ajoute dix fois son volume d'eau salée à20 p. 100 
environ. AprAs avoir retourné plusieurs fois la boule a décanta- 
tion d e  haut en bas et de bas en liaut, on laisse reposer, et l'on 
décante la couche inférieure et claire de sulfure de carbone, en 
ayant soin de ne pas entraîner d'eau. 

La solution sulfocarbonique est recueillie dans un verre à pied 
d'environ 100  à 1 2 5  W., dans lequel on l'agite pendant deux i 
trois minutas avec O cc. 5 à i cc. d'un mélange composé de : 

Acide sulfurique de Kordliausen. . . . 10 cc. 
Acide azolique fumant.. . . . . . . . . . . . i cc. 

On incline alors le verre de façon à dQcanter la plus grande 
partie de la couclie supé~ieure  de sulfure de carbone, ce qui se 
fait avec la plus grande facilité ; on laisse reposer pendant une ou 
deux minutes, pour permettre au sulfure de carbone restant de 
se rassembler au fond du verre, ct l'on verse dans celui-ci. sans 
précaution, 5 cc. d'eau, dont l'af'ïusion détermine une élévation de 
température qui provoque l'éliniination du sulfure de carbone 
restant. 

Le liquide clair ou trouble ainsi obtenu est &tendu par addition 
d'eau à 45 ou 20 cc., rendu homoghe,  puis versé dans une boule 
a decantation, où on l'agite avec & a 5 cc. d'éther sulfurique qui 
s'empare des composés nitrés presque insolu1)les dans l'eau. 

On soutire compl&tenient La couclie aqueuse inférieure; on éli- 
mine le peu d'acide rcstant dans l'entonnoir, en lavant une fois i 
l'eau, et l'on recueille l'éther, soit dans un vase plat et large, si l'on 
veut opérer par évaporation spontanée, soit dans un vase de 
Bohême conique ou un petit hallon, si l'an veut enlever le solvant 
par distillation a u  bain-marie. 

Quel que soit, d'ailleurs, le procédé adopté, les dérivés nitrés 
fixes qui restent cornine résidus sont additionnés d'environ 20 cc. 
d'eau acidulée par l'acide chlorhydrique (environ 5 Q 1 0  p. LOO), 
puis d'une goutte de chlorure de platine et de O gr. 2 à O gr. 3 de 
poudre de zinc, de façon a produire un dégagement d'hgdroghe 
que l'on prolonge au inoins pendant 10 minutes. 

On filtre, et au liquide clair et froid ( i 5  degrés nu plus), qui 
doit être acide ou que l'on acidifie par l'acide chlorhydrique s'il 
le faut, on ajoute 4 à 5 goutks d'une solut,ion d'azotite de soude 
à 10 p .  100. Après une dizaine de secorides, on neutralise l'exchs 
d'acide par le carbonate de soude, qu'on peut employer en léger 
excès sans inconvénient, mais en évitant soigneusemerit tout 
Bchauffement appr6ciable. 
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DSs que le carbonate est e n  excés, il se  produit  un  précipitd 
blanc persistant de carbonate basique de  zinc (1). 

Au liquide tenant en suspension ce précipitd blanc, on  ajoute 
une ou  deux gouttes d'une solution alcaline de  naphtol. On peut 
user d'un liquide ayant, pa r  exemple, la coinposition suivante : 

naphtol  a.. ....... O g r .  I 
Soude ii 36O Baumé. 5 cc. 
Eau .  . . . . . . . . . . . . .  100 cc. 

Si la benzine existait dans le  mélange essayé, il  se produirai t  
par cette addition, une matihre colorante rouge orangé. 

Les lioniologues supérieurs  de  la benzine donnent également, 
dans les mêmes conditions, des matières colorantes qui trahissent 
leur présence. 

Dosage de la glycérine dami les oorpa gras 
et daria leri ravous. 

hl. Laborde, préparateur  a la station agronomique de Bor- 
deaux, a fait connaître ( 2 )  un procédé d e  dosage de  la glycé- 
rine dans les liquides fcrmenti :~,  basé s u r  l'action qu'exerce à 
chaud l'aride sulfurique concentré sur  la glycérine. 

M.  Laborde a reconnu que la glycerine, cliauff& vers 200 de- 
grés avec de l'acide sulfurique coiicentre, produit une quantitS de 
charbon dont o n  peut dsrluire exactement la qiiantitt? d e  glycé- 
rine correspondante. La rbaction est représentée par l'équation 
suivante : 

C ~ H ~ O ~  + S O H ~  = c3 + so2 + m o 2 .  
Ce procédé, t rès  exact, d'une cxbcution simple e t  rapide, cons- 

titue u n  progrès iinportant en chimie analytique, car ,  jusqu'h ces 
derniers temps, les procédas indiqués pour  le  dosage de la gly- 
cérine laissaient beaucoup a désirer. Les études que  M .  Laborde 
a faites pour  établir l'exactitude de  son procédé, appliqué à I'ana- 
lyse des boissons fermentées, l'ont conduit d reconnaître que le  
rapport alcool-glycérine est très variable dans les vins rouges e t  
qu'il pourrait  difficilement servir à caractériser un  vin naturel,  
puisque les limites de ces variations peuvent aller de 10 A 16, 
dépassant ainsi d e  beaucoup Ic chiffre i b  indiqué par  M. Gautier 

(il En substituant le carbonate d'ammoniaque au carbonate de soude, 
on aurait une  solutiou limpide par  l'emploi d'un excés de precipitant ; ruais 
il vaut uiieux employer 11: carbonate de  soude. 

(2) Bnnules de chimie wnalytigue, 1899, pages 76 et 110. 
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comme un niiniiriuin. Il a reconriu, e n  outre ,  de  très grandes 
variations d u  rapport  alcool-giycErine parini les liquides de 
nature différente et aussi parmi les difïérents écliaritilloris des 
liquides de  même nalure. 

Le procédé de M .  Laborde a donc permis d'élucider u n  point 
très intéressant de la chimie des  boissons fernieritées, en démori- 
trant que  le rapport  alcool-glycérine est loin d'avoir In valeur 
qu'on lui a t t r ibue d a n s  les analyses d e  vin et  auircs liquides 
fermentés. 

Sous  avons cherclii: à t irer parti  du  procédé de  M.  Laborde en 
l'appropriant au dosage de  la glycérine daris les carlis gras et 
daris les savoris. Les r8sultats que nous avons obterius ayarit 8té 
tres satisfaisants, nous croyons être  utile e n  faisant connaitre le  
procbtlé que  nous avons employé. 

Pnur le dosage (le la glycérine dans les savons mous ou dans les 
savons d'empatage, on dissout 10 gr .  du  savon dans l'eau 
cliaiide, e t  l'on précipite la solution savonneuse par  une solution 
concentrée de sulfate de ziric. qu'on ajoute avec précaution jus- 
qu'a ce qu'il ne se produise plus de  précipité. On filtre pour 
sÉparer le savon de ziric insoluble, qu'on lave avec d e  l'eau 
cliaurle. 1,c liquide filtré e t  les eaux de  lavage sont additionnés de  
10 gouttes d'acide sulfurique et h a p o r é s  daris un ballon sur un 
bain de sable. M. Laùorde a rcconriu qu'en liqueur acide, la 
glycbririe est entiiirement retenue a la température de  l'ébullition 
de l'eau, d'oh la nécessité d'acitluler le liquide à concentrer.  Lors- 
qu'il ne reste plus q u c  2 à 3 cc. de  liquide dans le  ballon, on 
procède au dosage d e  la glycérine conformément  a u  procédé de 
M .  Labortle ; à cet effet, on ajoute dans le ballon 5 à 6 cc. d'acide 
sulfurique concentré ; on ferme avec u n  l~ouclion d e  caoutcliouc 
portant un tiilie effilé et ouvert  d e  50 centimkties d e  liaiiteur, e t  
on  cliauffe sur  le  bain de sable, de  facon a &lever la tcmpératiire 
vers 150 degrés. 

La matière  noircit, dégage des vapeurs blanches d'edu e t  
d'acide sulfureux, e t  la température monte vers 200 degrés et s'y 
maintient a peu  près, en raison de  l'eau condensée dans le tube, 
qui  retombe dans le ballon. 

Lorsque la matière charbonnée forme des grumeaux nageant 
dans l'acide, on  retire d u  feu ; on  laisse refroidir, puis on  ajoute 
dans leiballon 5 cc. d'acide chlorydrique dilué de moitié, et l 'on 
cliauffe de nouveau au bain d e  sable, jusqu'à réapparition des 
vapeurs blanclies. On laisse refroidir e t  o n  verse dans le  ballon 
environ 100 cc. d 'eau ; on  porte a l'ébullition e t  l'on filtre sur  un 
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filtre plat. pour  rcciieillir le clinrbon, qii'ori I n w  A l'eau bouil- 
lante jusqii ' i  cessation tl'acidith. 

On perce le filtre e t ,  avec un jet d'eau. on fait tomber le char-  
liondans une  capsule d e  platine tarke; on ajoute qiielqiies gouttes 
d'arrimoniaque, e t  I'on évapore l'excès d'eau a I'btuve ou a u  h'iin 
de sable. Le résidu est alors chauffé au-dessous du rouge, pour  
chasser les traces de  sulfate cl'arnmoniaque qu'il pourrait  retenir,  
puis pesé. Le poids de charbon obtenu, multipli6 par  %?,.Fi, donne 
le poids de glycérine correspondant. 

Pour doser la glycérine dans une huile, dans un suif o u  dans 
toute au t re  matière grasse, on en saponifie 10 gr.  par  la soude 
et l'alcool ; le savon sec est repris par  l'eau, e t  I'on effectue le  
dosage de la glycérine en suivant la marche indiquée pour  la 
glycérine dans un  savon. 

Aiialyse rles algues iniirines, 
par M. J,. Crrsi . tss~  

J'ai souvent eu a analyser des algues marines ou fucus a ~ ' ~ o i n t  
de vue dc l eur  teneur en iode, en brome, c n  potasse et en soude. 
Cette analyse présentant quelques particularités, je crois inté- 
ressant d'indiquer sornmairemcnt Ics prochdks ct les disposi- 
tions d'appareils que j'ai adoptc:s e t  qui m'ont donné des résul- 
tats pratiques t rès  satisfaisants. 

hl .  Marchand, puis  M .  Knauss ont dkjà donné certains chiffres 
pour la richesse des rliffkrent~s varib.tks de f w i t s .  

D'après ces auleurs : 

Le Fucus sillquosu~ donne 0,66 d'iode p .  100 de cendres 
- iAicitlosus - 0,72 - 
- .se~.rnt u s  - 0 , 8 3  - 
- s i .  - 2 ,7  3 - 
- di.yilritirs - 5,3N (?) - 

Pour le  brome,  M. Marchand indique, daris les fircirs du port (le 
Ficamp, 0.20 à 1.01. Pour la potasse. une moyenne (le 15,45 3 
6,07, et, pour la soude, 37 ,99  A 13,23.  

Les résultats que j'ai ohtenus confirment absolument ceux 
publiés par  M. Rlarcliand et par  W .  Knauss. Comme eux, je ferai la 
même remarque au sujet dcs  grandes v~iriations qui s70Sservent 
pour une m ê m e  sorte  de f'i~cus. 

Pourtant, j'ai d u ,  pour répondre aux desiderata des industriels, 
opkrer différeinnient, et, au lieu d'effectuer les dosage's s u r  iine 
seule vnrikté, calciner iine graiide qiiantitc': d'algues rCcoltées dans 
diRhrentes rkçions. 
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Je puis donc classer les résultats obtenus en deux catégories : 
I o  ceux correspondant aux algues pauvres récoltées le plus sou- 
vent dans Ics bassins du port ; Z0 ceux correspondant aux algues 
riches qui proviennent des rochers du large ou de certaines régions 
de la côte. 

Les algues fraîches et humides, telles qu'elles viennent d'être 
arrachées, sont préalablement desséchées a l'étuve et. incinérées. 
Les sels qui les imprègnent incombustibilisent la mntibrc organi- 
que et rerideril cetle incinération trks diflicile ; j'arrive n4aninoins 
à obtenir une cendre noire, suffisante, constante et homogène, en 
brûlant les plantes sur une large grille de fer à l'aide d'un 

dans l'allonge. L'eau de condensation retombe 
sur la ~natibre a épuiser, qu'elle baigne coni- 
pl8krne1iL et qui se trouve portée à une tem- 
pérature voisine de l'ébullition par  la vapeur 
du tube T. 

fort bec Bunsen. Pour cette sorte de combus- 
tion, il est utile de recouvrir la grille d'un 
«. diable JI en tôle, qui active et régularise le 
tirage, en permettant de se débarrasser plus 
facilement des fumées épaisses qui se produi- 
sent. 

La cendre obtenue est ensuite épuisée par 
l'eau chaude. J'ai dû renoncer à l'emploi de 
l'appareil de Payen, qui dorine, pour cet épui- 
sement, des résultats défectueux. En effet, 
avec cet appareil, I'épuisemcrit cst long et irré- 
gulier, car il se fait a une température trop 
basse. J'ai modifié, pour ce cas, l'appareil de 
Payen, auquel j'ai donné la disposition sui- 
vante ({). 

Un nallon d'un litre, contenant l'eau d'épiii- 
sement, est surmonté d'une allonge qui con- 
tient la cendre à êpuiser, et d'un réfrigérant K.  
Cette allonge communique au ballon par un 
tube T, qui conduit les vapeurs du ballon au 
réfrigérant et chauffe les matières contenues 

Quant le liquide condensé. recouvre eoinplhtement les matières 
à épuiser, un dispositif très simple, constitué par un tube 1 ,  re- 
couvert d'un tube fermé par en haut el biseauté par en bas, qui 
repose sur du coton de verre formant siphon, aspire, sépare et  

(i) Finet, construcleur, 21, ruc Tourriefort, Paris. 
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filtre le liquide, qui retombetotalement et par alternatives dans le 
ballon, ainsi que cela se produit avec le petit appareil à épuiae- 
ment de Soxhlet. 

Pour les cendres de varech, après cinq ou six siphonnements, 
les sels soiubies sont épuisPs. 

Le liquide ainsi obtenu, provenant du traitement de 100 ou 
200 grammes de cendres, est Bvaporé à sec, et le résidu est traité 
par l'acide sulfurique et le bioxyde de manganhse. Les vapeurs 
qui se dégagent sont recueillies dans une solution de potasse. 

Je n'insisterai pas sur la méthode employée pour le dosage et 
la sitparation de ces métalloides ; je rappellerai seulement qu'il 
est utile de  décomposer au moyen de l'amalgame de sodium les 
iodates qui auraient pu se former. 

L'iode peut être précipit6 par l'azotate de palladium ; le hrome 
et le clilore sont dosés par l'azotate d'argent ; puis on opère le 
dhplacement du brome par un courant de chlore d'après les 
méthodes connues. Quant aux dosages de  la potasse et de la 
soude, ils sont effectués directement sur une autre portion de la 
liqueur d'épuisement. 

Voici les résultats obtenus sur divers échantillons d'algues 
exprimés p. 100 parties de cendres : 

Algues riches 

h B C 
Potasse. .... !21,80 20,EiO 23,03 
Soude.. .... 8,13 .20,18 4$,48 
Iode . . . . . . .  0,955 1,408 0,833 
Brome . . . . .  0,314, 0,6.23 0,282 

D E F 
Potasse.. ... i7,46 17,16 8,70 
Soude ...... 19,90 20,12 26,50 
Iode ....... 0,624 0,602 0,389 
Brome . . . . .  0,192 0,240 0,375 

Algues pauvres. 

G H 1 

Potasse.. . . .  16,70 i0,80 18,20 
Soude ...... 8,50 l 0 ,25  9,80 
Iode . . . . . . .  0,157 0,088 0,070 
Brome . . . . .  0,161 0,039 0,101 
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fnflrrrnce d~ l ' n l cnn l  s i w  IP ~ O I I P O ~ T  m t ( ~ / o i r ~  ( 1 ~ s  S I ~ P S .  - Cette 
influence a clté s i g n a l k  par  divers auteurs. Rittmann (1) a 
trouvéi que  le pouvoir rotatoire d'une solution tlc sucre interverti 
est affaibli par iine addition d'alcool e t  q u e  l'action perturbatrice 
de l'alcool est augmentte  par  l'addition de sous-acétate de plomb. 

Jodin (2) a trouvé que,  si l 'on ajoute de  l'alcool à une solution 
aqueuse d e  sucre interverti, la déviation gauche est fortement 
dirriirii;Ce et  passe A droite par  échauflerrierit 

Landolt (3) a trouvi., pour  la tlSviatiori d'une solution alcoolique 
de sucre interverti A 2 0  p. 100,  aux différentes t e m p h a t u r e s  : 

Ten1pi:ratures - 
20 degrés 
30 - 
38 - 

40 - 
50  - 
60 - 

D'aprBs Sickel (4) une solution d e  siicre interverti a donné les 
(IEviations suivantes : 

Alcool p. 100. 1 ) i ~ i a t i o n ~ .  
- - 

O - 5O 
20 - 4'2 
& O  - 3"2 
60 - 2"3 
80 - i o S  

norntraeger (fi) a observé une diminution du pouvoir rotatoire 
d u  sucreinterverti  pa r  addition d'alcool. 

D'aprks Horsin-Dhn,  le sucre interverti ,  en solution dans l'al- 
cool à 50°, pr6sente un pouvoir rotatoire an = - 13919 et, dans 
l'alcool absolu, le pouvoir rotatoire d u  siicre intervertiserait  nul. 
M. Pellet a pulilié aussi d ~ s  travaiix s u r  l'influence de l'alcool 

s u r  les propri6tés optiques des sucres. 

(1) Zeits. den Vere ins  f .  d i e  Riibenruclter I i id . ,  xrs ,  87.5. 
( 2 )  Comptes r e n d u s  d f  1'Acad. des sciences ,  i .viii ,  613. 
(3)  J I F I - .  Btseh. chenz. GPS. .  S I I I ,  2335. 
( 4 )  Z e i l s .  des Vereins f .  d i a  R i i b m z i ~ c k e i .  Ind , uxix, 6 9 i .  
(.'I) %ci ls .  niagPia. Chem. 1889, :i07. 
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voici quelques .unes des observations que j'ai eu l'occasion de 
faire sur  ce sujet : 

i0 L'alcool n'a pas d'influence sensible sur la rotation d u  sac-  
charose. Une sotution d e  saccharose, esaminée à la température 
de 23 degrés 5, dans un tube de 2 2  centimètres, a donno une 
déviation d e  + 1 4 9 0  dans l'eau et  dans l'alcool B 10: 20, 30, 40 
et 600. 

2O Le pouvoir rotatoire du  glucose est influencé légèrement par 
la pr6serice d e  l'alcool. C'est ainsi qu'une solutiori de glucose à 
10,61 p. 100,  examinée ?I la temporature de 22  degrés, dans u n  
tube d e  42 centirnétres a donne : 

Solution dans I'eau . . .. + 1 9 9 0 '  
- l'alcool à &O0. + 12O50' 

Ce qui  correspond aux pouvoirs rotatoires specifiques suivants: 

a, = + 52°52 dans I'eau 
E, = + 54.O911 daris l'alcool à & O 0  

3O Le pouvoir rotatoire du lévulose diminue notablement a u  
fur ct A mesure q u c  le titre alcoolique d u  liquide augiiientc. 

Voici, pa r  exemple,  le  pouvoir rotatoire spécifique observé e n  
opérant à la température de  18 degrés s u r  une solution a 1 0  
p. l 0 0  de lévulose : 

Alcool p. 100. 
- 

O - 91'3 
2 0  -- 85'9 
40 - 80'0 
6 0  - 73O8 

Comme on le  voit, la diminution du pouvoir rotatoire est trhs 
sensiblement proportionnelle~1'Qlévation du  titre alcoolique, e t ,  
par la représentation graphique, on obtient presque une ligne 
droite. 

La diminution du pouvoir rotatoire par degr6 d'alcool est j l ) ,  
dans les conditions de  température ci-dessus, d e  : 

0 , 2 7 0  de O à 10 p.  100 d'alcool 
0,296 - 20 à 40 - 

0,310 - 40 à 60 - 

Ces chiffres monhent  que, lorsqu'on opbre sur  des vins d e  
liqueur, qu i  rcnfcrmcnt a la fois une forte proportion de  sucree t  
d'alcool, l'observation polarimétrique peut donner lieu à des  

i l )  En degrfis do cercle et  fractions d6cirnales d e  dogr&. 
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erreurs notables, si l'on n'a pas soin d'éliminer au prkalable I'al- 
cool, ou si l'on ne tient pas compte, dans les calculs, de la modifi- 
cation qu'il fait subir au pouvoir rotatoire. 

En voici un exemple : j'ai pris une mistelle blanche renfermant 
environ 200 grammes de sucre, et dans laquelle il y avait, i peu 
près, autant de lévulose que de  glucose. Yen ai chassé l'alcool 
par évaporation, puis j'ai préparé des solutions à divers titres 
alcooliques, contenant, les unes 300 grammes de sucre par litre, 
et les autres 400 grammes. Voici les déviations observCes : 

Soliilion i 200 gr.  de Solution & 100 gr. de 
Alcool p .  1 0 0  sucre de raisin par litre sucre d e  raisin par litre - - - 

0 - 7035' - 3O32' 
5 - 7'46' - 3'24' 

10 - 7Ol1' - 3'15' 
40 - 6'36' - Z056' 

CONCLCSIOIIS. - Dosage du sucre dans les vins liquowux. - 
Voici les conclusions qu'on peut tirer des faits ci-dessus, et I'ap- 
plication qu'on peut en fdire au dosage des sucres dans les vins 
liquoreux : 

40 Il faut éliminer l'alcool par concentration du vin au bain- 
marie. 

3" 11 faut, pour opSrer la défécation, employer le minimum de 
sous-acétate de plomb possible et s'assurer que la liqueur filtrée 
a conservé une réaction nettement acide. 

Pour effectuer le dosage des sucres dans un vin liquoreux, on 
en concentre 100 cc. dans une capsule placée au bain-marie, jus- 
qu'a ce qu'il soit réduit à SO cc. environ. On verse le liquide 
refroidi clans un ballon jaugS de 100 cc. ; on rince la capsule avec 
30 cc. d'eau environ ; on ajoute de 4 à 7 cc. de sous-acétate de 
plomb (cette dose est, en général: suffisante) ; on complète à 
100 cc. ; on agite et on filtre ; on s'assure que le liquide filtré 
présente une réaction acide ; on prend la température de ce liquide 
et sa déviation à la lumière jaune au tube de 20 centim8tres; on 
y dose ensuite le sucre rkducteur total au moyen de la liqueur 
cupropotassique. (On s'assure qu'il n'y a pas de saccharose en 
intervertissant une partie du liquide et dosant à nouveau les sucres 
réducteurs. S'il y avait du saccharose, il faudrait faire, au prea- 
ble, l'inversion par l'acide acbtique, avant de  prendre le pouvoir 
rotatoire). 

Soit : x, la teneur en glucose par litre. 
y, la - lévulose - 
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R, le pouvoir rotatoire observé dans les conditions 
ci-dessus, et exprimé en degrés du cercle et frac- 
tions décimales du degré. 

P, le poids total des sucres réducteürs par litre. 
m, un coefficient varihble avec la température. 

La teneur en glucose et lévulose par litre sera donnée par les 
formules : 

.x = 
R + mP 
O,iO6 f m 

y = P - z .  
a 1 

Voici les valeurs de na, qui expriment la fraction pou- 
u 

voir rotatoire spécifique du 1i;vulose variant avec la ternpéra- 
tiire ; 1 = 2,  longueur en décimètres du tube de polarisation ; 
v = 1000, volume d u  liquide) : 

Valcurs de t Valeurs de m 
- 

10 degrés 0,1916 
i5 - ' 0,1860 

- 2 6  - 0,1748 
30 - 0,1692 

Ces valeurs de m ont été calculées au moyen de la formule rle 
MM. Jurigfleisch et Grimbert : 

aD = - lo t038 - 0,56 t f 0,108 ( p  - 10) ,  en prenant p = 10. 

Pour l'usage, on établit un graphique des valeurs de m ,  en pre- 
nant comme abcisses les températures et, comme ordonnées, les 
valeurs de m .  Il suffit de marquer la valeur de ni à i û  et à 30 
degrés el de joindre ces deux points par une ligne droite. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES I 

Titrage de l'iodure de potassium. - M .  VINCEKT 
(Bulletzn de la Société des pharmaciens d e  la Côte-d'Or, 1899). - La 
méthode que propose M .  Vincent est une modification de celle de 
Bertliet. M.  Vincent op5i.e en liqueur étendue, de façon a main- 
tenir l'iode en solution ; il emploie l'acide iodique en excès; il 
verse la solution iodée dans celle d'hyposulfite; enfin, il addi- 
tionne de bicarbonate de potasse la solution d'liyposulfite, de  
maniére à empêcher l'oxydation de l'hyposultite par l'acide iodi- 
qua en exces. 
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Le mode opératoire est le suivant : 
Faire dissoudre 1 gr. de l'iodure à essayerdaris i litred'eau dis- 

tillée ; faire dissoudre, d'autre part, 2 gr. d'acide iodique dans 
1 litre d'eau distillée ; mélanger 100 cc. de chacune de ces 
solutions; prendre 5 ou 10 cc. d'une solutioii titrée contenant 
2 gr. é8 d'liyposulfite de soude et 2 gr. de bicarbonate de potasse 
pour 100 ; verser goutte à goutte, a l'aide d'une burette graduée, 
la liqueur iodée dans la solution d'hyposulfite, jusqu'à l6gRre 
teinte jaune. 

Milétliode rapide'  d'enirlyse du la i t .  - M. GUILLOT 
( B u l l e t i n  des sciences pharmacologiques d'avril 1900). - La méthode 
que propose M .  Guillot comprend une série d'opérations qui ne 
diffèrent guère de celles qui caractérisent les procédés connus ; 
ce qui distingue cette méthobe, c'est le dispositifadopté par I'au- 
teur. 

M.  Guillot prend un petit entonnoir, dont il garnit la douille 
d'un lampon de coton ; il place sui' cet entorinoir deux filtres en 
papier de Duren, de 9 centiinétres (le diamètre, et placés l'un 
dans I'oulre ; il love ces fillres avec la ligroïrie, puis avec I'eau 
distillée boiiillanle ; il les fait séclier a I't~tiive ; il recouvre I'en- 
tonnoir d'un verre de montre, et, après refroidissement sous le 
tiessiccatcur, il p8se l'enscmblc dc l'appareil sur une ba'lance de 
précision sensible au clixièine de niilligramine. 

Bensiié. - Il mesure, avec unc pipette spéciale, 2 cc. de lait, 
qu'il verse sur les filtres ; il recouvre rapitlcrnent avec le verre 
da montre, et i l  pksede nouveau; en divisant par 0.99946 (derisitA 
d e  I'eau à 15 degrés) la moitié du poids ainsi obtenu, on a la den- 
sité du lait à 15 degrés. 

Extrait sec. - M .  Guillot porte l'appareil a l'étuve à 95 degrés, 
après avoir ajouté sur les parois des filtres 6 gouttes environ 
d'acide acétique dilué ; la dessiccation est rapide ; il pèse I'appa- 
reil aprks refroidissement sous le dessiccateur. La diffkrence en- 
tre le poids trouvé et le poids de l'appareil vide représente le poids 
de  l'extrait sec. 

Bcztrw. - L'auteur lave l'extrait sec à l a  ligroïne, jusqu'a ce 
que Ie dissolvant qui s'écoule, reçu dans une capsule de verre, 
n'abandonne plus de résidu ; il s2che a l'étuve et pèse après re- 
froidissement. La diffhrence avec la pesée préctklente représente 
le poids du beurre. 

Lactose e t  sels solubks.  - M .  Guillot lave Ü l'eau bouillante les 
fillres. qui sont débarrassés de la matière grasse ; il reçoit les 
eaux de  lavage dans une éprouvette graduée de 50 cc., jusqu'a ce 
qu'il ait obtenu 23  cc. ; il dessixlie les filtres et pèse ; il a ainsi 
Ïe poids du lactose et des selssoluhles. 

Il'autre part, il ajoute aux 23  cc. de liqueur 2 cc. d'extrait de 
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saturne dilué au dixième ; i l  agite et  filtre ; dans le filtraturn il 
dose le glucose par  l e  polarirnktre ou  par la liqueur d e  Febling ; 
il a ainsi le  poids du lactose, ce  qui lui permet de  connaitre le 
poids cies sels solubles. 

C e n h e s .  - M .  Guillot obtient le poids des cenilres totales du  
lait eri calcinarit les fi1t1,es dans une capsule d e  platine tarée ; i l  
diminue d u  poids ohlenii l e  poids (les cendres des filtres et il 
ajoute le poids des sels solubles précéderninent calculé. 

M u t ~ è r e s  albwnznoides totales. - M .  Guillot calcule le  poids des 
matibres albuminoïties totales (caséine, albumine et  lactopro- 
t h e )  en retrancliant du  poids de  l'extrait la somme des poids du  
beurre, du lactose et  des  cendres. 

Ce qu'il y a d'original dans cette mhthode, c'est que II. Guillnt 
opére avec 2 cc. d e  lait, ce qui  ~ i rksen te  un avantage quand on a 
peu de lait à sa disposition, comme c'est le cas pour  le  lait d e  
femme ; d'antre part ,  le procédé est rapide ; avec les deux filtres, 
les surfaces d'évaporation sont multipliées, ce qui rend ladessic- 
cation rapide ; le m h e  avantage se retrouve lorsqu'il s'agit d'6pui- 
ser le coritenu du filtre avec les dissolvants successivernerit em-  
ployés 

J.es pesées sont exactes et  faciles, parce que  la substance est 
renfermée en vase clos, le  verre de  moritre et  le tampon d'ouate 
feriiiant hermétiquement l'entonnoir. 

h l .  Guillot a compareles  résultats obtenus par son procédé à 
ceux que donne le procédé d'Adam ; ces résultats, calculth pour  
un litre de lait, sont consignés dans le tablt:aii suivant : 

I'rocki6 Guillot ProcEdé Adam 
- - 

Beurre.. . . . . . . .  37 g r . 2  37 g r .  1 
Lactose..  ...... 69 - 257 48 - 739  

. . . . . . .  Cendres 8 - O .  7 -  36 

. . . . . . .  Caséine. I 35 - 76 
Albumine. .  . . . .  3 7  - 993 3 - 00 
~ a c t o p r o t ~ : i n e  . . i 
Pertes. : . . . . . . .  O - O00 0 - 4 4 2  

Extrait s e c . .  . . .  134 g r .  4:iO 132 g r .  400 

Or, voit que les cliifïres sont à p e u  pres conc.ordantS pour l 'ex- 
trait sec. le beur re  et  le lactose. 

La méthode d'Adam doniie un cliiffre de caséine un  peu t rop 
fort, car la caséine renferme des sels insolubles; au contraire, 
le cliiiTre d e  I'alburriirie est un peu faible, car le liquide privé 
d'a1l)umine prkcipite ensuite par  le rriactif ti'Esliacli, ce qui indi- 
que la présenc,e d e  13 lactoprotbine. Pour ces raisons, M. Guillot 
prkfère indiquer le poids des matihres albuminoïdes totales p a r  
ditférence des autres éléments dosés séparbment. 

D'autre part ,  lorsqu'on fait les cendres s u r  le  résidu de  10 cc. 
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de lait, l'opération est longue, et I'on risque d'avoir une perte 
par volatilisation des chlorures, si l'on dépasse la température 
du rouge sombre ; M .  Guillot ne peut avoir de perte dans le dosage 
des cendres par son procédé, puisqu'il dose skparéinent les sels 
solubles et insolubles et que l'opbration de la calcination ne porte 
que sur les sels insoli, bles. 

Ces considérations expliquent, d'une part, pourquoi le cliiiïre 
des matibres albuminoïdes cliffbre légèrement des résultats ob- 
tenus avec la méthode d'Adam, et. d'autre part, pourquoi le 
chiffre exprimant le poids des cendres est lkgèrement plus fort 
que celui obtenu par l'incinération directe. 

Dosage do l'antipyrine par l'iode. - M. DOUGAULT, 
(Journal de  pharmrrçie et de chimie du l a i  février 1900). - Nous 
avons publié dans cc? Recueil (année 1898, page 134.) le procédé 
indiqué par M. Bougault pour le dosage de l'antipyrine par l'iode 
et réciproquement, procédé qui consiste a faire réagir l'iode en 
solution alcoolique sur l'antipyrine dgaleinent dissoute dans 
l'alcool à 9e0, en présence du sublirnS dissous lui aussi dans l'al- 
cool à 9% ; on verse la solution d'iode dans le mélange de la so- 
lution d'antipy rine et de la solution du sublimé, et on s'arrête 
lorsque la liqueur prend une couleur jaune persistante, due ,Z un 
excès d'iode. 

Le composé. de l'antipyrine qui prend naissance dans la rkac- 
tion est la monoïodaritipyrine; il se forme es même temps des 
combinaisons trbs complexes d'iodantipyrine avec les sels mer- 
curiques. 

Si I'on opère en solutions plus concentrées que celles indiquks 
par M .  Bougault, et  si l'on fait la  réaction a chaud, on obtient, 
après refroidissement, un composé cristallisé, d'un blanc Iégére- 
ment jaunâtre, ayant pour formule : 

Il résulte de cette formule que 3 inolécules de sublimé entrent 
en réaction avec h molécules d'antipyrine. 

31. Bougault a essayé de ri'eniployer que 2 niolécules de su- 
blimé pour 4 molécules d'antipyrine, et les résultats obtenus ont 
été différents : l'absorption de l'iode a lieu dans les mèmes pro- 
portions, mais ellc est plus lente, et le composé résultant de la 
réaction est de couleur jaune vif ; sa formule est : 

on peut doubler cette formule pour montrer l'analogie avec la 
précédente et on a alors : (Cii~IiiIz~z20~)~Hpl~Hgl~:%IIC1. 

Si l'on prend moins de 2 équivalents de sublimé, l'absorption 
de l'iode est incomplète. 

L'ensemble de ces expériences a p2rmis a M. Bougault d'ex- 
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pliquer d e  la façon suivante la réaction qui ser t  d e  base  a u  da- 
sage : lorsqu'on fait agir molécule à molécule l'iode sur  l'antipy- 
rine, en présence d u  sublimE e n  solution alcooliqiie, tout se  
passe comme si I'antipyrine fixait d'abord l'iode, pour  donner  
u n  produit d'addition instable qui  perdrai t  1 inoléculede Hl pour  
donner la monoïodantipyrine ; cet HI décomposerait alors une  
quantité correspondante de  siiblimb en dorinarit Hg12 et HU.  

Par le procédé de  M. Bougault, on  peut doser I'antipyrine 
dansl 'hypnal (chioral-antipyrine) et  dans la salipyrinc (salicy- 
late d'antipyrine), attendu q u e  l'iode n'est pas  absorbé par  l e  
cliloral d'une part,  et qu'il n'est absorbé par  l'acide salicylique 
qu'après u n  temps assez long ; mais ce procédé n'est pas applica- 
ble à la diantipyrine-méthane, ainsi que  l'a montré  M. Patein. 
Il en est d e  même pour les corps dans lesquels l 'antipyrine est 
combinée ou mélangée avec des phénols, des  amines aromatiques, 
des carbures térébenthéniques o u  tout autre  composé suscepti- 
bled'absorber de I'iode e n  solution alcoolique en présence d u  
sublimé. 

Nuiivelle iiiéttiatle pnur In recheretie et J e  c l o n e p e  
ale petites quantités r17iedorosnie. - M. DEiUIGÈS 
(Bulletin de ia Société d e  pharmacie de Ho~.deaux de  novern bre  1899). 
- Pour reclierck,er de faibles quarititb,~ d'iodoforrria, on  peut 
examiner au microscope le résidu d e  l'évaporation d'une l iqueur  
éthérée et caractériser les cristaux jaunes hexagonaux d e  l'iodo- 
forme ; on peut encore traiter la substance examinée par la po- 
tasse et l 'aniline; si  la substance contient de l'iodoforme, il se 
forme d e  la phény lcarbylamine reconnaissable à son odeur péné- 
trante. 

On a aussi l a  faculté de  recourir  à la réaction d e  Lutsgarten, 
pour laquelle-on prbpare une solution de  !O centigr. de  résor- 
cine dans 5 cc. d'alcool, A laquelle on  ajoute un  petit morceau d e  
sodium métallique ; on verse 5 gouttes de cette solution (qui doit 
étre verte) dans uri vase contenant l'extrait étliér6 d'iodoforme, et  
on chauffe i siccith, au bain-marie ; I'iorloforme dorine une ci~lo- 
ration rouge cerise qu i  disparaît  lorsqu'on ajoute de l'eau et IICI, 
pour reparaître au  contact des alcalis. 

Cette réaction de Lutsgarten est compliquée ot inapplicable 
au cas où  l'on a à rechercher l'iodoforme en solution dans un  
liquide miscible à l 'éther. 

La méthode que propose M .  Denigès consiste dans la propriété 
que possède l'iodoforme d e  donner  à froid, avec la diméthyl- 
aniline, une coloration jaune très ir,tense, qui  devient violette p a r  
la chaleur. 

On opère de  la manière suivante : 1" si l'iodoforme peut ê t re  
séparé par  1'8ther de la substance avec !aquelle il  est mélangé, 
on évapore l'éther A siccité, et on  ajoute  a u  résidu 3 a 4 gouttes 
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de diméthylaniline ; le mklange prend immtidiatement une teinte 
jaune très manifeste, s'il y avait des traces seulement d'iodoforme 
dans l'extrait éthéré. On chauffe ensuite le liquide dans un tube, 
au voisinage de  l'ébullition ; le mélange se fonce ; on laisse re- 
froidir ; on étend avec un peu d'alcool et on obtient un liquide 
qui paraît rouge par trarismissiori et violet par réflexion, si la 
quantité; d'iodoforme est notable, et aeuleinent violet, même par 
transmission, si cette dose est faible. 

Ce liquide violet présente un spectre d'absorption tort net, 
marne apri~s une très grande dilution ; ce spectre consiste en une 
bande couvrant tout le jaune et la moitié du vert, avec un maxi- 
mum d'absorption prLs du rouge. 

Avec une solution très étendue, ce spectre se réduit à une hande 
étroite au niveau de la raie D. 

On peut ainsi déceler jusqu'à 1/10 dc milligr. d'iodoforn~e ; 
l'aniline donne une réaction moins sensible que la dimétylani- 
line ; la scnsibili~é rie dépasse pas 1/2 inilligr. d'iodoforme. La 
coloration obtenue avec l'aniline n'est pas violette ; elle est rouge 
carmin et présente le spectre d'absorption de la fuchsine ordinaire, 
c'est-à-dire, en liqueur étendue, une bande d'absorption entre le 
jaune et le vert, et une autre bande plus atténuée entre le vert et 
le  hleu. 

Z o  Si l'iodoforme est dissous dans un liquide miscible l'éther, 
on prend dans un tube 4 a 5 gouttes de ce liquide, et on ajoute 
une égale quantité de dimétliylaniline ; immGdiatement, le mé- 
lange prend une teinte jaune dont l'intensité est proportionnclle 
à la quantité d'iodoforme. Cette premibre indication est con- 
firmée en chauffant, comme il est dit plus liaut, et ajoutant de 
l'alcool ; on observe une coloration violette et le spectre qui lui 
correspond. 

Pour le dosage coloriniétrique de petites proportions d'iodo- 
forme; on pourrait utiliser, soit la transformation de ce corps en 
méthylfuchsine, soit la coloration jaune qu'il communique a 
froid à la dini6tliylariiline. 

Ce dernier moyen est prkférable, à condition d'opérer à l'abri 
des rayons solaires directs ; on prend, comme terme de compa- 
raison, une solution titrée d'iodoforme dans la dirnéthylaniline. 
Quant à l'iodoforme à doser, on dissout son extrait éthéré dans 
l'éther, ou bien, s'il est dkja dissous dans le gaïacol ou l'euca- 
lyptol, or1 éterid un poids connu de  ces solutions avec neuf fois 
leur poids de diméthylaniline, et on procede au dosage avec un 
colorimètre. 

Nanvelle réaction colorée de la tycoiine. - M. DE- 
NIGÊS (Camples rendus d u  26 février 1900). - La tgrosiriase (suc 
glgcériné de Hussda  delica) donne, d'après les recherches de 
M. Bourquelot, une coloration caractéristique avec la tyrosine; 
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comiiie on nc peut pas se procurer  facilement de  la tyrosinase, 
31. Ilenigès a reclierclié une autre réaction colorée ; le rkactif dont 
il se sert est I'aldkliyde en solution alcoolique e n  pr6serice de  
l'acide sulfurique. 

voici comment opère M. Denighs : il prend dans u n  tube 2 cc. 
de SOLI12 pur  ; il ajoute de  3 a 5 gouttes d'une solution d e  5 c c .  
d'aldktiyde ordinaire dans 10 cc .  d'alcool à 90°, en ayant soin 
d'ajouter la solution altléliydique goutte à goutte, avec un inter- 
valle de plusieurs secondes entre chaque goutte, et en agitarit le 
ti i l~e. Imsqi ie  le mt!lange est effectué, M .  Denigès ajoute une o u  
deux gouttes de la solution contenant la tyrosine ; il se produit 
immédiatenient une teinle groseille plus ou  moins intense, sui- 
vant la quantité de  tyrosine contenue dans la solution. Cette réac- 
tion est sensible même avec deux goiittesd'une solution ne  conte- 
rialit que 40 ceritigr. de  tyrosirie par  litre. 

On peut,  avec le  réactif sulfoald~hydique,  doser colorim6tri- 
quement la tyrosine, en se servant, conlme moyen d e  cornparai- 
son, d'une solution t i t rée d e  tyrosine. Ce réactif peut servir a 
rechercher et doser la tyrosine, soit e n  solution aqueuse, soit 
dans les liquides de  la  digestion pancréatique, car il  est sans eflet 
sur les niatihres albuininoïdes et  les peptones. 

Cniiipte senriu a l a i  C n t i g r è  tenu it C'openliagiie, eii 

1 (J99,par I'Aswneintinii intcriiittiniicile d e s  c l i i in is tes  
d e  l'i i idiist~i-ie d e s  c-iiiias e t  peniix fiuite et f i ~ l j  (1). - ln -  
fhence des enux  en fannerie. - M. Nilioul, Drofesseur à I3l':cole d e  
tannerie d e  Lihge. a analys6 les eaux des  diverses régions d e  la 
Belgique où il existe des tanneries, et i l  a constaté que,  avec les 
eaux douces, cornine avec les eaux calcaires, limoneuses ou sa-  
l[es,!es cuirs sont d'égale qualit6 ; il admet  donc qu'on aexaghré 
l'importance d e  la  composition des eaux e n  tannerie. 

M. Paessler pense que la t e rnpha ture  des eaux peut exercer une 
influence 

M. F. Jean deinaride a hl. Kilioul s'il a des rcnseigriemenls sur  
le mode de diJpoilage employé dans lestanneries belges ; ces ren-  
se ignem~nts  seraient intéressants, ca r ,  si l'on peut admettre que 
la conipositiori des  eaux exerce peu d'irifluerice lorsqu'il s'agit 
du travail de  rivikre des peaux dépoil tes  à l'échauffe ou aux 
sulfures alcalins, il semble qu'il n'en doit pas étre de même pour  
les peaux traitées dans les pelains de cliaux, car les eaux calcaires 
n'ont gubre d'aptitude à dissoudre la cliaux restant dans les peaux 
au sort i r  des  pelains. 

M .  Yihoiil ne connaît pas les procédris s u r  lesquels M. 17. Jean 
désire ê t re  renseigné. 

En~.ploi de l'acide /i.!jd7.oj~cosi/iciqitc comme n n l i ~ ~ p t i q ~ w  des gîis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 226 - 

tonnants. - M. F. Jean lit un  travail d e  M. Bruel  s u r  l'emploi de  
l'acide liydrofluosilicique comme ant isept ique (les jus  tannants. 
(Ce travail a paru dans les Anrrales t lc Çhimér: a n a l y t i p e ,  1 8 9 9 ,  
p .  301). 

Analyse des  huiles et des rnntiéres g ~ a s s e s .  - Cette importante  
question sera Etudiée lors  d u  prochain CongrBs. 

Anal!/se des d(9rns. - M .  P .  Jean demande à présenter  quelques 
observations relativement aux analyses de  dtgras et a la rrianikrc! 
d 'exprimer les rksultats d e  l'analyse. I I  a été cliarg8 personnelle- 
ment  d'une contre-expertise dans une  circonstance où les dégras 
objet d u  litige avaicnt été analysés à Vienne et h Berlin. 

llans ces analyses, les chimistes d e  Vienne et rie B ~ r l i n  ont 
exprimé l'acidité libre en acide s6bacique. RI. F. Jean demande 
si c'est p a r  suite d'ii'rie convention ign0ri.e de  lui que  ces  cliimis- 
tes  ont ainsi procédé. A ce propos, i l  fait observer q u e  I'acide 
sébacique est u n  produit d e  décomposition d e  l'acide oléique ; d e  
plus, les échantillons d e  dégras qu'il a examinés contenaient seu- 
lenient 0:8 p. 100 d'acides gras solubles dans I'eau bouillante ; 
l 'acide sebacique étant solulile dans I'eau bouillante, o n  doit con- 
clure que  les dégras ne  contiennent pas  d'acide sébacique. 
M. Procter répond qu'il n'a été pr is  dans aucun Congrès anté- 

r i eur  auc,une résolution concernant l'expression de  l'acidité en 
acide sébacique. 

M. F .  Jean est imeque,  l'acidit6 l ibre  d u  dégras étant constituée 
p a r  des acides gras liquides divers, où  domine I'acide oléique, il  
serait  plus logique d 'exprimer cst te  acidité mixte en acides gras 
liquides, en prenant pour  poids moléculaire moyen 2 8 2 .  Dans ce 
cas, i O  cc. d'alcali normal  décime correspondraient à 2 gr. PI 
d'acides gras liquides. 

Il fait ensuite observer que  la mi?tliotle employée pour la déter- 
mination des acides gras lihres doit &t,rr, hieri imparfaite, puisque, 
dans le même échantillon, on a trouvé a Vienne 45 p. 100 d'acide 
skbacique, a lorsque le  laboratoire de  Uerlin n'en a trouvi: que 
20 p. 100. 

La même observation peut ê t re  faite e n  c e  qui concerne le 
dosage du dégragèrie : 2,89p.  100 aVieririe ; 0.89 p. 100 a Berlin; 
0.30% p .  100 dans le laboratoire de  hl. F. Jean. Ces différences 
notables tiennent, sans doute, à la méthode employée ; à l'étran- 
ger, on emploie la méthode Simand,  qu i  dose, comme dégragène 
et  avec Ir. déçragiine, les huiles oxydées. 

Etant donné qu'on prépare actuelleinent beaucoup de dégras 
artiliciels obtenus avec des Iiuiles oxydkes, M .  F. Jean eslinie 
qu'il y aurait  giarid inttkêt,  dans les analyses du dégras, a faire 
le départ  des huiles oxydées et d u  dégragène, tel qu'on le rencori- 
t re  dans les dBgras d c  peaux, e n  ayant recours au  procédé qui 
lui a servi pour  isoler le  dégragkne des dégras et d e  certaines 
liuiles de poisson. 
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M. Katlireiner ne croit pas QUO ledégragène joue u n  rôle impor-  
tarit dans la con~position des dbgras. 

JI. F. Jean ne  partage pas cette opinion ; a ses yeux, les huiles 
oxydées jouent le  rnêma rôle que le dégragane au  point de  vue 
du graissage des cuirs, mais le tlégragène a urie coiripositiori 
particulière qui permet  de  le  distinguer des liiiiles oxydées arti- 
ficiellement, el lc dosage de ce corps Fournit un moyen d e  recon- 
naître un dégras de  peau d'un dégras artificiel, c e  qui otfre u n  
certain inthrêt. 

M.  Procter croit que le tlégragèrie et  les huiles oxydées sont 
serriblables. 

M .  F. Jean di t  que Simand a signal&, dans le  dkgraghne, la prk- 
sence de  corps azotbs, alors qu'on n'en rencontre pas dans les hui- 
les oxydées. Dks qu'il a e u  connaissance d u  travail de M .  Simand, 
il a constaté la présence de  matières azotQes dans le  dégragbne 
extrait du dégras de  peaux, et il vérifiera l'observation de  Si- 
mand par d e  nouvelles analyses. 

Irivité à indiquer le  proch16. qu'il emploie poiir l e  dosage di1 
dégragène et  des liuiles oxydées, Ji. F. Jean donne les explications 
suivantes : l'liuile (lu dégras est saponifiée par  la soude ; la solu- 
tion savonneuse est décomposée par HG1 e n  exces, e n  prt;iSence 
de I'Qther de pStrole, dans lequel les huiles oxydées et  le dégra-  
gène sont insolubles, alors que les acides gras des liuiles e t  les 
huiles m i n h a l e s  s'y dissolvent. 

Pour le dosage du  dégragéne, il saponifie une nouvelle prise 
d'huile et en précipite la solution savonneuse par  d u  sel mar in  
en exc8s ; il laisse refroidir ; il filtre, pour  séparer  le savon inso- 
lubilisk, e t  la l iqueur  filtrée, acidulée p a r  IICI, est portée à l'ébul- 
lilion ; le dkgragene mis  en liberté est desséclié et pesé. En retrari- 
chant le poids du  dkgragéne d u  poids des  matières insolubles 
dans l'étlier de pétrole, trouvées dans le  premier essai, o n  a ,  p a r  
diIYérence, It: poids des huilesoxydées. 

FERDINAND JEAN. 

S ~ P A P I ~ ~ ~ « I ~  de l'ni. et d u  platine,. - M. E. PRIWOZNIK 
(k'ngtneer and JZining Journal, 1899, p .  639). - Dans les Monnaies, 
les déclicts d'or contenant du  platine sont traités séparément : 
pour l e  traitement d 'un assez gros stock, l'auteur p r k o n i s e  la 
iriéthode suivante : 

Les morceaux sont mis à digkrer avec A z 0 3 H  :D= 2,19Ç),  jusqu'à 
ce que presque tout l'argent soit dissous; une  petite quantité d u  
platine se dissout aussi sous forme d e  nitrate double d'argent e t  de 
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platine. Le r&idii est lavk et mis  en digestion avec une eau régale, 
corripostk de  100parties d'llCl concentré, ii.3 parties tl'AzO1ll con- 
centre e t  ' 4 3  parties d'rail. I,a sclulion d 'o r  est dikantc:c:, et le  
ch lorure  d'argent forme est enlevé au moyen de l 'ammoniaque 
di luéc.0n traite de nciuvcau par I'eau régale.0ri rkpète six fois suc- 
cessives les meines o p k a t i o n s  avec I'eau rrSgalc et I'ninmoniaqiie. 
e t  le  résidu iiiétallique cst consitli;r6 coniine d u  platine p u r .  Ida 
solution acide contenant I'or est évapnrbe avcc un excès d'IIC1 jus- 
qu'à cristallisation.0n redissout le chlorure tl'or et  on  ssparci la 
petite quantité de plntinc in6langi.c par  addition de clilorure d 'am- 
monium.  L'or est finalement prc:cipiti: par le siilîatc ferroux.  

Les déchets à traiter contenaient 28.03 p.  100 tl'or, 10,561). 100 
d'argent, 4.5,46 p. 100 de platine et 13,93 p. 100 de cuivre.  Si 
les métaiix sont sous fornie d'alliage, il est riécessaire d e  fondre 
avec 3 parties de plonil), ou mieux de  zinc. Ori grannle, on enleve 
le  zinc p a r  SOLH?, et les niétaux précieux restant sont traites par 
la méthode précédente. P.  T. 

noange de l'or et de I'argeiit  cl~iiis l e u  proiliiits cu- 
pi-ifères. - $1. I,.'D. GODSIIALL (EH!] .  al id J1initzg , l o~ i i . i z . ,  1900, 
p. 2%).  -On prend O,& à 4. A s s n ? j - t o i ~  d u  produit à analyser 
(cette quantité d6pentl de la  teneur présuiniie en o r  et argent).  Un 
dissout dans A z 0 3 i l  dilué, en ajoutant e n  niünie temps une petite 
quantitu de SOLFI? 011 ajoute ..lz03fI par  petites porlioris succes- 
sives. Quand la dissolution di1 ciiivri: est complkte, on évapore 
pour  chasser AzOqII ; on laisse refroidir et on dilut: avcc d e  I'eau 
cllaiide; on fait pnsscr ensuite un courant d'liydroghne sulfuri:. Lc 
principe d e  cette op6ration er.t de  précipiter suffisamnient de sul- 
fure de  cuivre pour assurer la précipitation compléte d e  l'argent 
et l 'entraînement de  I'or non dissous. 

La solution est ensuite filtr6e. Le prscipitb, est dessécli6, calciné 
doucement dans un scorificateiir, puis scorifié suivant la ]né- 
tliode ordinaire. 

Dans le filtrat obtenu précérlcmrnent, on peut reclierclier l'ar- 
gent avec une goutte d'IICI. 

Cette irititliode mixte a pour hiit, comme celles actiicllement 
connues, d'crilever la plus grande partie di1 cuivre, qui est gê. 
nantc pour  13 coupcllatio:i+ et qui donrie lieu à ilc fortss pertes en 
niétaiix précieux ; mais, à notre avis, elle ne posside aucun avan- 
tage sur  la ri~étliorle consistant à p r k i p i t e r  l'argent par un clilo- 
r u r e  soluble ou  IICl et  i entrairier la totalitk des inétaiis p r k i e u s  
par  lin sel de plomh, filtrer et co i ipd i r r .  P. T. 

Thsage et sépnriitioii tlc I'rrrclcnic et ale l'niiti- 
iiinine. - MM. RKCK et FISHEIi (ï'h A n n l y ~ f ,  1900, p. 2 7 ) .  - 
Les auteurs ont essayé. les diffërentes métliodrs propos6es jus- 
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qu'a ce-jour pour  ledosage r t  la s6paratiori de l'arsenic et tlc I'an- 
tiinoine dans leurs n-iirierais, afin de  déterminer qu'elle était la 
in6thode la plus exacte e t  la plus pratique. 

La méthode de  Pearson, qui consiste à fondre le    ni ne rai avec 
un niélange de carbonate et de  nitrate de  soude, puis à précipiter 
I'arsenic à l'état d'arséniate d'argent e t  à titrer celui-ci, après  
dissolution dans A z 0 3 H ,  par  le sulfocyanure, en employant l'alun 
(le fer coinine indicateur, donne tles résultais gihéralernent trop 
faibles. 

Si l 'on traite Ir. mincrai,  avant fusion, par AzO" fumarit, e n  
évaporant plusieurs fois a sec, e t  si I'onopere comme pr8cédeni- 
ment, les résultats sont encore trop faibles, ce qui  est fort proba- 
blement d û  à une volatilisation partielle de I'arsenic. 

La fusion avec le mélange de carboriate et nitrate, faite dans un  
creuset entouré d e  nitrate fondu, donne bien des résultais exacts, 
riiais cette ni8tlioile es1 fort ennuyeuse et beaucoup trop longue. 

La nidliorle da I k 9 i e r .  qui consiste ii traiter le minerai par  
IICI et le clilorate de potasse, puis à distiller l 'arsenic e n  pré- 
sence du sulfate ferreux, e t  à  réci ci pi ter dans le liquide distill6 I'ar- 
senic LNP I'liydrogkne sulSur6, doririe bieri dt:s résultats exacts, 
niais cette mktliode est i:galeiiient trop longue. 

La inétliode de  Pattinson, qui consiste ii :itLayi.er le minerai  
p r  le m8langc: cl'llC1 et  tlt: cliloratc tlc potasse, puis à ri5duire 
I'arsenic par  le  clilorure stanneux t t i précipiter par  l 'hydrogène 
sulfuré, est exacte et rapide, si I'on titre le sulfure arsénieus 
au moyen (le l'iode ; niais si I'on pèse celui-ci, les résultats 
sont iiioins salisfaisnnts: à cause du soufre libre qui peut y é tre  
coriteriu. 

Pour le dosage de  l'aritiinoinc, le p r o c d 4  au sulfure dorme des 
r6sultats trop élevés ; le procCd6 à I'osyde dorine tles résultats 
trop laibles, probablement à cause (les pcrtes occ;isiorinGes dans 
le traitement du  sulfure par  8zO31-1. 

1.a mdtliorle de Jannasli, pour trarisfurmer le sulfure d'antimoine 
en oxyde, est meilleiire, mais elle demande beaucoup d e  temps et 
met eri liberté une quantité de  soufre qui  doit &Ire entièrement 
dirniriéc par  calcination. 

Le procédé d e  Weller, qui consiste a fondre lc  minerai avec de  la 
soude caustique, a dissoudre le métaantirrioniat e forrrié dans IICI 
et le clilorate, puis à précipiter par  l'liydrogi.,ne sulfuré, a redis- 
soudre le sulfure précipité en présence d'acide sulfureux et a ti- 
trer avec l'iode en solution bicarbonatée et tar t r ique,  comme 
l'indique Mohr, doririe d'excellents e t  d e  rapides résultats. 

H. C. 

lbosiige des pci.aulfates alcaliiis e t  d e  I'euii oxyg6- 
liée par l'acide arséuieux. - M .  GRI;T%EKE;H (Archtv 
der f'lm~.»lcccie, 1899, p. 705). - ],es persulfates alcalins n'ayant 
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de valeur que p a r  la quantité d'oxygène qu'ils peuvent céder, 
M .  Grutzener se sert de  l'acide arsénieux pour  doser cette quan- 
t i t é ;  il cliaufïe, à cet efyet, les persulfates en solution alcaline ou 
ammoniacale avec l'acide a r s h i e u x ,  qui se transforme en acide 
arsénique, tandis que les persulfates sont ramenés à l'état de sul- 
fates. On opère d e  la manière suivante : on prend O gr.  30 d u  per- 
sulfate à essayer, qu'on ajoute dans 50 cc. d'une solution d'acide 
arsénieux à 4 gr. 95 par  litre ; aprks addition de quelques gram- 
mes de  lessive d e  soude, on chauffe à 1'8bullition ; aprks refroi- 
disserrierit, on neutralise p a r  l'acide sulfurique, qu'on ajoute en 
léger excks ; on  sursature par le  carbonate de potassr, et on dose 
l'acide arsénieux non transforiné a u  moyen d 'une solution d'iode 
décinormale. 

Pour  le  dosage de  l'eau oxygthée, on en prend 1 cc., qu'on 
étend de  10 cc. d'eau distillée, e t  on opèrr! sur  ce mélange comme 
pour les persulfales. 

Dowage direct d e  I'aliiniiiie en  présence du fer, 
du riiaiig;-niièse, du euleiuiii el rlii maiguésiuiii. - 
M M .  HESS et GAJIPBELL (.lozim. of a n w .  chem. Soc., i899, 
p. 7 7 6 ) .  - La pliénylliydrazine précipite I'aluniiniiim à l'état 
d'hydroxyde, sans que la moindre trace du  prkcipité se redissolve 
dans u n  excks de  réactif. De plus, ce rtactif agit comme réduc- 
t eur  s u r  les combinaisons ferr iques;  il  joue donc un double rôle 
dans la skparation du  fer d'avec l 'aluminium. La substance est 
dissoute dans HCI, e t ,  à 250 cc. environ d e  la solution cliauffée à 
ébullition, on ajoute de l'ammoniaque diluke, et ensuite, goutte à 
goutte, e t  jusqu'à décoloration, une solution neutre  et satur6e de  
hisulfite ammonique, obtenue e n  faisant passer un courant 
d'acide siilfureux dans d e  l'arnnioniaque diluAe d e  moitié. 

Le fer est complétenient réduit,  et  la solution chaude est addi- 
tionnée de  i ou '2 cc.  de  pliénylliydrazine, qui précipite I'nlumi- 
nium. Le précipité d'hydrate et de  phosphate d'alumine est 
recueilli su r  un filtre, lavé a l'eau chaude c,onteriarit une petite 
quantité de  bisulfite de pliényltiytlrazine, jusqu'à ce que  les eaux 
d e  lavage n'agissent plus sur  le sulfiire ainmonique. On dessèchp: et 
on calcine ce précipité, qui  contient le  pliosplioreà l'état d'anhy- 
dr ide phosphoreux, cc dont il  faut tenir compte.  

Le chrome est aussi précipité quantitativement par  la pliényl- 
hydrazine et peut être ainsi séparé d u  fer.  Le calcium, le ma- 
gndsium, le colialt e t  le nickel ne  sont pas prkcipités. Le fer est 
dosé dans la l iqueur  par le sulfure animoriique. G. S. 

Ibosiigr: élclctrolgtique du mtiiig:iiièse dans mes mi- 
nernis. - M. A. IllORNS (Chernicd &etas, 1900, p. 15 ) .  - La 
solution acide de  O gr .  05 de  minerai est électrolysée il chaud, et 
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le manganèse qui  se dépose au pôle posilif,sous forme de  bioxyde, 
est converti p a r  calcination e n  oxyde salin Mn:'Oi, que  l'on pèse. 

L'acide employé pour l'attaque est AzOW, et la solution est pla- 
cire dans unecapsule d e  platine préalablenierit tarée ; une spirale 
en fil de ce même mhtal est mise en coritact avec la surface du  
liquide. La capsule est réunie avec le pOle positif d'une pile Bun- 
sen, et la spirale avec l e  pOle nkgatif. 

La capsule est placée s u r  un hain-marie, et,  une fois le  liquide 
éehaufk, on fait passer le courant,  en maintenant autant que  pos- 
sible la ternp6ratur.e Ü. 60 degrés. La seule recorrirnandatiori 5 
faire est de veiller à ce q u e  la solution, pendant I't5lectrolyse, 
reste fortement acide, e t  d'ajouter, pour  cela, s'il est nécessaire, 
quclquos gouttes d'Az03H. 

Tout l e  manganèse est dépos6 au bout de  douze heures ; dans 
la majorité des cas, dix Iieures peuvent cependant suffire, inais le 
courant maintenu pendant la preniibre période de temps indiqué 
donne plus de  sécurité pour  u n  dépbt complet. 

Aprks avoir supprimé le courant,  on lave h l'eau le  bioxyde 
de mangnnbse formé, on sbche et on calcine pour  le trans- 
former en MnWO'. H. C. 

I h o u g e  des acides siilfliydriquo, aultiireun et 
I iyposu i f i i r r?ux .  - M. W. FELDjChe~tr~ icu lNetr ;~ ,  janvier 1900, 
p .  kO). -Les mtitliodes décrites dans cettc note sont applicables 
A tous les sels alcalirls ou alcalirio-terreux des acides irieritiorinés 
plus Iiaut. 

S I I ~ / ' I L I . E S .  - Les sulfures alcalins ou alcalino-terreux donnent 
de l'acide sulfliydrique lorsqu'on les füit bouillir  avec une solu- 
tion concentrée de chlorure de magnésium dans iirie atmosph8re 
de  CO2. 

1,'krliantillon en poudre, humecté d'eau, est piacA dans u n e  
fiole conique de  300 cc. de capacité, fermée au moyen d'un bou- 
chon de caoutcliouc muni  d c  deux trous. Dans l'un des trous 
passe la tige d'un entonnoir à robinet qui  descend jusqu'au fond 
do la fiole ; dans le second trou, est placb un tube à dégagement 
pour le gaz qui est en communication avec nne skrie de  quatre  
flacons laveurs. Le quatriénie flacon laveur est réuni avec une 
grande bouteille d e  10 litres qu i  sert d'aspirateur. La partie su- 
périeure du  robiriet est fermée avec un ùouclion daris lequel est 
assujetti uri tube en communication avec la source de  CO? Ce gaz 
doit é t re  suffisammerit purifié pour  ne  pas avoir la moindre action 
sur  une solutiori titrée d'iode. Le premier  flacon laveur est vide ; 
le second et  le troisième contiennent une quantitL connue d e  
liqueur d'iode, plus que suffisante pour  absorber  l ' l iydroghe  
sulfuré dégagé ; le quatrième flacon est rempli d 'une solution 
d'hyposulfite d e  soude, destinée 2 arréter  les quelques traces 
d'iode qui  pourraient ê tre  entraindes sous l'influence d u  courant 
de CO2. 
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On fait d'abord passer dans l'appareil environ 1 l i tre de CO2 
pour kliniiner l'air. On fernie le robinet (lu tube à entonnoir ; on 
enlève le  houclion qui  fernie la partie siiptirieure, e t  on verse dans 
l'entonnoir 50 cc. d'une solution à 23 p.  100 (le chlorure dc ma- 
gnksiiim. On replace le  bouclion, e t  on  ouvre le robinet dc l'enton- 
noir,  pour faire écouler le  clilorun: de  niagnésiuin s u r  I'écliantil- 
Ion à analyser. On chauffe lcntemcrit jusqu'à i!hullition, tandis 
que passe le  courant de  COQvec une  vitesse cie if! litres e n  trois 
quartsd'lieure. L'opération est gtinéralenxiit terminée au bout du 
ciiiquiérne litre. Les tlacons laveurs sont détacliés les uris des 
aulres ; les liquides d u  deusiéme et du troisibnle sont rtiunis, 
ainsi q u e  l'eau distillée qui se r l  à leur lavage ; puis on titre 
l'excès d'iode. 

Les réactions sont 1% suivantes : 

EaS + b1gCI2 + CO2 + H2U - B a C I v  fIgCOJ 4- H2S 
1 1 % - t  4 1 1  2HI + S 

Sillfifcs. -On procéde pour les siiliitcs coiriirie pr8c6ticiririierit, 
mais  en remplaçant le clilorure de  rnaçri~siuni par  IlCl. 

Ilyposulfiie.s. - Les liyposulfites donnent toujours une petite 
quantité d ' l iydroghe  sulfurS lorsqii'on les traite par  H U  ; la in&- 
thode suivante donne des r k u l t a t s  plus exacts : 

Ontransforme, d'abord, l'liyposuliite en tétratliionate par titrage 
avec une solution d'iode. L n  solutiori de tétiatliionate est &tendue 
avec 50 cc. d'eau e t  transvasée dansune  fiole avec unexcks d'alu- 
miniuni en feuilles ; on traite ensuite a froid por IlCl dilué, dans 
une atinosplicre de  CO2. Lri réduction d u  tktratliionrte en liydro- 
@ne sulfure est quanlitative : 

NaLSLO" +OHCI f 6A1= 2SaCI + 3.4I2CI" f1120 + 4 H L S  

Elyposulfites en ?m'sente d e  sulfilcs. - Cette déterniination est 
faite suivant la méthode indiquée pour  les livposulfites; le  tilrage 
à l'iode transforine le sulfite en sulfate, leqiicl n'est p s  modifié 
par  YhydrogCne naissant. 

Sulf i tes  en~irésence d ' l i yposd f i t c~ .  - On ajoute à la substance un 
excès d e  biclilorure d e  mercure ; I'liyposulfite est transformé en 
sulfure d e  mercure,  suivant l'équation : 

S a 2 S W  + IlgC12 + HLO = Sasso$ + IIgS + 2HCl 

Le sulfite n'est pas modilié dans celte rkaction et peut  klre dé- 
terminé suivant la méthode dhcrite pour les sulfites. 

S u l f w e . ~ ,  sd f i t es  et kyposd/i les .  - L'échantillon est traité par  le 
clilorure de  magnésium, comme il  a été, indiqué pour  les sulfures. 
On (léterinine ainsi les sulfures. Les flacons laveurs sont remplis  
à nouveau et  on ajoute à froid un  excès de  biclilorure de  rner- 
cure a u  contenu d e  la fiole d'attaque ; on distille en présence 
d'IIC1 ; on obtient ainsi l'acide sulfureux. Finaleriienl. l'liyposul- 
tite est déterminé s u r  une nouvelle portion de I'6cliantillon par 
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titrage avec l'iode ; le sulfure donne du soufre libre et le sulfite 
du sulfate. Or1 opBre ensuite la rédurtion du tktratliionate par 
l'hydrogène naissant, cornme il a 6té indiqué pour les liyposulfites. 

Si les sels alcalins ou alcalino-terreux contiennent des polysul- 
fures, du soufre libre ou des sulfures m~talliques, le dosage par 
les méthodes précédentes est moins exact et plusdifficile. Dansce 
cas. l'auteur recomniandc la marcliesuivante : 

Le soufre libre est extrait à l'aide du sulfure de carboneet pesé 
après haporation du dissolvant. Le soufre présent à l'état de sul- 
fure es1 estimé par la méthode décrite pour les sulfures. Dans 
cette opkratinn- le soufre des polysillfiires donrie de l'hydrogène 
sulfur6 et du soufre libre. 

Celui-ci est séparé par le sulfure de carbone. Dans ce cas, si 
l'échantillon contient du sullile, il se forme une petite quantité 
d'hyposulfite ; on le titre avec l'iode. Pendant cette opbration, le 
soufre présent a l'état de sulfure ferreux se sépare l'état libre et 
peut être dnsk kgalement par dissolution dans le sulfure de 
carbone. 

La solution est traitée par la mGtliode indiquée pour rléternii- 
ner les Iiyposuliiles. Dans ce cas, la présence des autres acides 
polythioniques donne lieu à une erreur. 

Dans certairis composés solides, les sulfites peuvent se trouver 
en présence de polysulfures ; dansce cas, ils peuvent être estimés 
par un traitement préalable avec le hichlorure de mercure et par 
distillation en présence d'l-ICI, comme il a été indiqué pour les 
sulfites. H. C. 

Dosage tlii chlore tlaus le chloriire de etimux. - 
M. WOLANSKI (Zeits. f :  a n a l ~ t .  Chemie, 4899, p. 71 1). - Pour 
déterminer le titre d'une s&utiori d'liypochlorite d e  chaux, 
l'auteur recommande I d  procédé suivant : 

Si l'on verse une solution d'un liypochlorite dans une solution 
d'iodure de potassium légèrement acidulée par SOiH2, l'iode qui 
se trouve mis en liberté se recombine au clilore. et la solution. 
qui était colorée par suile de laprésence d'iode libre, se décolore. 

Voici les réactions qui, rl'aprés I'aiiteiir, se produisent : 

O n  voit ainsique aune molécule, ou 266gr. d'iodure de potas- 
sium, correspondent d molécules de chlore. ou 1 4 ?  gr. ; d'où 1 gr. 
d'iodure de polassiuin correspond à O gr. 8 3 4  du chlore. 

Pour s'assurer que la réaction est terminée, c'est-à-dire qu'il 
ne se trouve plus d'acide libre dans la liqueur, on emploie le 
cliloroforme, qui se colore immédiatement en rose plus ou moins 
foncé, s'il y a encore de l'iode en libcrté. 
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Le mode opératoire indiqué p a r  l'auteur est t;+s délicat et 
exige, en outre, u n  appareil spécial. Cet appareil consiste en u n e  
buret te  li robinet de 10 cc. de capacité, construite de telle sorte 
q u e  20gouttes représentent exactement 1 cc..  Lasolution d'iodure 
d e  potassium qu'on emploie contient O gr.  40 de  s e l p .  100,  et,  
pour  un  essai, on  c n  utilise û cc., ce  qui corrcsponti a 5 milligr. 
d'iodure de  potassiuin o u  4 milligr. 2 7 7  d e  chlore libre. Si une 
solution d'hypochlorite contient i p.  104 de  chlore libre,il faudra 
e n  employer O cc. h227  pour décolorclr 5 cc. de solulion d'iodure 
d e  potassium ou 8 gouttes 532. Si, par  exemple, dans un  essai, il 
a fallu employer 6 gouttes 25 de  solution d'liypoclilorite pour 

8.51ik . produire la dkolorat ion,  l e  rapport  - indiquera la quantite 
6,25 

de chlore libre contenu dans 100 parties de  1'6cliantillori analysé. 
C. F. 

IDawtilles de  nilroprol~iol pour Iat recherclie rlu 
sucre dnus I'uriiie. - (Phai-mnceutkche Zei i . ,  1900, p. 8). 
- Les pastilles de nitropropiol (acide orthonitrophénglpro- 
piolique) peuvent être e~nployées  pour  la recherche du  sucre 
dans l'urine. et la réaction n'est pas m a s q u k  par d'autres principes 
de  l'urine, tels que l'acide urique, la matière  colorante de la 
bile, e tc . ,  ou  par  les médicaments, tels que  la rliubarbe, le 
séné, etc. La réaction est bien plus nette qu'avec la liqueur de  
Fehling, e t  un peut reconnaître avec exactitude O gr. 05 de sucre. 
Le procéd6 est hasi:, s u r  ce fait i i i e  l'acide ortlinnitropli6nylpro- 
piolique, cliauffë avec - d u  sucre d e  raisin e n  présence de la 
soude, se  transforme en indigo. 

Pour la recherche du  sucre dans l'urine, on opère de la façon 
suivante : on dissout une pastille clans environ 10 cc. d'eau, et 
on  chaull'e for temc~it  avec 10 gouttes d 'ur ine pendant 3 à 5 mi- 
nutes. En présence du  sucre ,  il se forme une coloration bleu d'in- 
digo, e t ,  au bout de quelque temps, il se sépare u n  précipité d'in- 
digo. 

- pp 

C. E'. 

Recherche d e  I'alronl méthylique. - hfM. MULLIKEN 
et  H. SCUDDEH ( A m ~ r i c n i z  cl~emzcnl .loimml, 188'3. p. 267). - 
Les auteurs opkrent cette recherche d e  la manikre suivante : on 
enroule un fil de  euivre autour  d'un crayon, d e  façon a former 
une spirale d'environ 2 centimètres de  longueur;  celle-ci est 
oxydke superficiellement e n  la chauffant a la partie supérieure 
d e  la flamme d'un bec Bunsen, où on  la niairitient pendant quel- 
ques instanls à la température d u  rouge sombre ;  on la plonge 
aussitôt dans 3 cc. de la solution alcoolique B examiner (i) placée 

(1) Si la solution coritirnt beaucouli d'alcool. il filut 1s diluer d ' d a r d  de 
3 à 4 Sois son voluiiii! d'cnii. 
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dans un tube ii essai. Cette opération oxyde une eerîaine quantitd 
de l'alcool inéthylique et produit de l'aldéhyde foriuique. Ce Lrai- 
tement peut être répété plusieurs fois de suite, en ayant soin, 
chaque fois, de refroidir le tube sous un courant d'eau. Cette 
niétliode d'oxydation a l'avantage de n'ajouter aucun produit 
secondaire au liquide à analyser. 

On ajoute à la solution alcoolique oxydée une-goutte d'une 
solution aqucusc de rdsorcine a 0,s p. 100, et Ic mélange est 
vers6 avec précaution dans un second tube à essai tenu incliné et 
contenant quelques cc. de SOLf12. La prksence de l'alcool inéthy- 
lique est iridiquke par une m i e  colorée en rose-rouge à la ligne 
de démarcation des deux liquides. Cette coloration est trés carac- 
téristique et se trouve englobée dans un léger coagulum blan- 
châtre ou rosé, l e ~ u e l ,  après un repos assez long, augmente en 
intensité et finalement se separe en flocons rouge-pourpre. 

Pour de trés légbrcs traces d'alcool m6thyliquel on ne doit pas 
employer une trop forte prriportiori de résorcine, car un exchs de 
ce réactif tend à détruire la puret4 de la coloration rose et peut 
rendre l'essai incertain. La pt'oportion de 1 goutte d'une solution 
a 0,s p. 100 est la plus favorahlc lorsque les solutions à essayer 
ne contiennent que 0 , i  p. 400 tl'alcool méthylique, et, en réduisant 
encore la proportion de résorcine d'un dixihme, on peut facile- 
ment reconnaître 0,01 p. 100 d'alcool ; daris ce cas, il faut attendre 
au moins une heure pour que la coloration se produise. 

De nombreux composés organiques ont été essayés par les 
autcurs; ceux qui donnent une coloration rougeàtre dans les 
conditions examinées précédemment, et qui peuvent être confon- 
dus avec l'alcool ~riBtliylique, sont l'acide formique, les alcools 
bi1:yliques secondaires et tertiaires et le dimétliyltitliylcarbinol. 
1.e premier composé rie donne une coloration appréciable que 
lorsque sa proportion est d'environ f i  p. 100, et on peut facilc- 
nient se débarrasser de sa présence. en neutralisant le liquide à 
essayer avec un peu de  carbonate de soude et distillant ensuite. 
Quant aux autres composks, ils se rencontrent, trbs rarement, et, 
de plus, la coloration rose analogue à celle donn6e par l'alcool 
mbthylique est accompagnée d'une bande colorée en jaune citron, 
et les flocons de matibre rouge, au lieu de ce séparer, restent h 
la surface du liquide sous forme de plaques. 

Les autres alcools primaires sorit aussi oxydés par la spirale 
de cuivre et donnent également des aldEliydes, qui, traitées avec 
Ic mélange de résorcine et de SOiI12, donnent des produits colorés, 
mais aucune da ces colorations n'est comparable à celle donnée 
par l'alcool méthylique. Ces alcools, ainsi que l'éther éthylique. 
l'acétone, le furfurol, l'acide lactique, l'arabinose, le dextrose, le 
lévulose, le sucrose, le maltose et le lactose donnent une colora- 
tion jaunàtre, ambrée ou brun-ocré. Le chloroforme et beaucoup 
d'autres corps non oxygénés ne  donnent aucune coloration. 

11. C. 
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ïhstigc tl i i  iiierciire daiis la ptriiiiiiada nietwu- 
r ie l le .  - M. FIUP,hS (Ciorrrale di fwwac iu  de ïviesle, 1900,  p. 7 ) .  
Les d ivers  prockdris indiqii6s p a r  : i 0  l a  P l i a r inacopée  germani-  
que ; z0 Kremel  ; 3 0  Dietericl1 ; 40 Glucksmanri (proci-db a u  calo- 
me l )  ; Çlucksmann  (procécié à l 'acide oxal ique) ,  o n t  é t é  ein- 
ployés coniparnt ivement  p a r  l ' au teur ,  afin d'en juge r  la va leur .  II 
résul te  de ces exl)kriences q u e  ces mét l iodes  d o n n e n t  d e s  r6sul- 
tats coricordarits e t  parPaileinent sul'fisants dar is la  p ra t ique .  

A .  1). 

BIBLIOGRAPHIE 
Les ~eriiaeiitiitiuns riitiouriellcrr, par G. J A C Q I J E ~ ~ I N .  - 

i vol. de 866 pages (c l ie~ l'aiiteiii, il \I:ilzt:\-il11:-Narit:?). Prix : 15 Sr. - 
JI. Incqueniiri poiirsuit, depuis 1886, ses reclierclics sur Ics levures pures 
et leur application aux feriiientations ratioririelles. En 1891, il crÇa I'lnsti- 
tut La Claire, pour la préparation des levures sdectioririées, el cornriien~a 
la vente de ces levures. II entrepril, des cette époqiic, uiie campagne actiirc 
pour les faire adopler par les viticiilteiirs el améliorer les conditions dans 
leçquelles se fait ordinairement la fernierilalion viniquc. II fit paraitre 
tous les ans une hrocliure les initiarit à l'étude des levures, leur donriarit 
des notioris sur leur stiiectionneiiiciit par races, sui. leur niodc d'cnipioi 
et iridiquiiiit les pri!caiitioris iritiislii?ris;ii)ies jioiir la réiiçsile des fermen- 
tations dues i lcur concours ell'arridioratiori des vins qui en résultent. 

Son attention s'est portPe aussi sur I'applicatiori [les levures sélection- 
nkes i I'iiidiistriecidriérc et à la fabricalion de l'alrool. 

Le volume que vienl de publier M. Jacqiiemin renferme tous les 
noiiihreus docunieiits que lui on1 permis de rassemliler ses études poursui- 
vies depuis une quirizaine d'aniir'cs. Ces clocurrients sont ~~resentiiç avec 
riiétliode ; aprls avoir fait l'liistorique de la queslioii des levures selection- 
nées et indiqué leur mode de piéparalion, l'auteur s'occupe de leur 
application la vinification. C'est la partie la plus dkveloppée tlu livre, 
ct elle coristitue un vérilable trailÇ de viniticaliori. 

L'auteur consacre c?iisiiite plusi~:iirs c1i:ipiires H I'étiitle du cidre. 
Ceux-ci sont tl'autaat pliis interessauts quc RI. Jacqiiernin est I'invcri- 
tcur d'un noul-eau procédé de fal~ricalion du cidre et qu'il est bori d'ajqie- 
ler I'atientiori sur tous les piocktlés suscep~il~les d'apporter des perfec- 
tiorinements dans une fabrication denieurée routiriibrc. 

Le voliirne se termine par des clinpilres rdalifs5 l'liytlroinel, & la hihre, 
à la prkpaxtiori des eaux-de vie et à l'emploi des levures clans la fabiic:i- 
Lion iles alcools iiitliistricls. 

Cc travail donne iirie idée coiriplCte de l'til:il acliicl [le la queslion des 
Scrmentatioris r:~tiorinelles, et M. Jacquernin, par  ses longiics iltudes sur 
les l'errnentotioris, Etait placE tl;ins les rneillcures conditions pour I'kcrire. 

S. K. 

I .es  parl'uinis coiiiestibler, par J A C D E R T .  - 1 vol. de 184 
pages de l'Encyclopédie Léauté (Gaut,liier-Villars et RI:issori, Cditeurs). 
Prix : 2 fr. 50. - Ce voliiine sur les I'nrfums comrstibles rontient 
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des données aussi compléles qrie possible sur  les nombrciises irialibres 
odoraiites qu i  lrouveiit d e  jour en jour u n  emploi plus  Btenclu dans  les 
industries s i  importantes  d e  la  colifiserie, de la  pàtisserie e t  d e  la distil- 
lerie. La vanille artificielle ou vanilline a pr is  tlans cette branche d e  
l'activité Iluniaine u n e  place tout 5 fait prépondérante ; aussi, a-t-elle 
éti: étudiée e n  tktai l  11:". 31. Jaubert, avec toutes les indications s e  
rapportant h la  littérature cliiniique la concernanl, littérature qui  devient 
de jour en jour plus corisitlérat~le. I.'aiiteiir a tluririk, en outre. d e  rioni- 
lireux extraits d e  la  plupart  des Imve ts  concernant cette subs tance ;  d e  
rnéme pour l'liéliotropine ou héliotrope artificiel, ainsi q u e  pour les 
inatieres prerniéres utilisées .pour la  préparation d e  ces deux produits : 
l'eugénol et I'isogénol, le safrol et l'isosafrol. 

Ge voluniecontient encore des indications précises sur  certaines matières 
odorantes qui, sans Ctre, % proprement parler, des partums comestil~les, 
ont trouvé nkanmoins u n  grand eniploi en pharmacie, corilnie le tliymol, 
la créoscte, l 'apiol, etc.. 

R e c h ~ r c h c  des eaux potalsles et intliistrielles, par  
H o c ~ s a u r . ~ .  - 1 vol. d e  200 pages de 1'Encyclopklie Léauté (Gaulliier- 
Villars ct Masson, éditeurs). Pr ix : Y fr. 50. - La reclierclie des eaux, . telle qu'elle est exposée tlans ce ninnuel, comprend, noii-seulcnient la décou- 
verte d e  nappes plus ou moins cacliécs, inais surtoiit  l'étude Iiydrologi- 
que de toutes celles qui doivenl Ctre utilisées tlaris un but  tlfleririiiié. 

Les eaux potahles, en particulier, doivent naturellemenl réliontlre k des 
conditions d e  pureté qui  e n  rendent la recherche et  le choix iles plus dé- 
licats. La composition chimique ahsolue n'a ici, dnns une  certaine rne- 
sure, c~ii'iirie iiriporkiiice rt:lativt:. [,'arialyse cliiiriii~iir:, iiirlisperisable 
comme I-me tl'éliirle, cst imtiuiss:inte i iéçoiidre seule l a  question ; I'exa- 
nien l~:~cLi;rit~logiqiie quantil,at,~S, et, s~irLout qudili!lil', co~npICte lieurense- 
rncnt cette analyse ; mais u n e  eau, excellente a u  moment oii a été p r d c v é  
I'fcllantillon, peut devenir dangereuse,  s i  la nappe qui  la produit  est ex- 
posée a des causes divcrses d e  containination. 

Ce qu'il faut avant tout deinander à une  eau potable, c'cst qu'elle soit.  
par ses origines, par  son motlc d e  circulation et par la sitiialion du point 
[le captage, à l 'ahri de toute cause d'altération pliysiqnc, chimique ou 
hactériologique. L'étude hydrologique, appuyfe s u r  la connaissance géo- 
Iogiqiie des terrains intéressés, est donc indisprnsahle pour apprécier l a  
valeur d 'une  eau.  

Dans ce volurne, l'auteur s'est efforce de donner  à cette partie liydrolo- 
giquc d e  la question un g rand  dei-eloppemeii t .  en se basant s u r  les travaux 
antérieurs des  spécialistes et  s u r  une  longue pral iquc personnelle. II s'est 
elïorcé d e  préciser les conditions riorniales d e  la  eirculltiori superficielle 
et souterraine, e n  classant les  cas généraux et  en él iminant  ceux qui. p a r  
lcurs cnïacléres  t r o ~  exceplioririels, poiirriiic:~it c»ntliiire B t1c:s i:oricliision~ 
erronées. 

Qiielqnes conseils spéciaux sur  les soins k apporter  nu captage d e  
l'eau choisie terminent le volume. 

Le iiiagiiétisiiic d u  fer, par  Cil. h i a u n a i ~ .  - I vol. d e  
100 pages d e  la  Bibliotliéque Scientia (Carré e t  Naud, édileurs, 3, rue 
Racine). P r ix  : 2 fi-. - L'auteur a voulu donner u n e  idéc d'cnsernhlc des 
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progrès accomplis dans cette branche d e  la science. I l  étudie dans le pre- 
mier  chapitre les p1ii;riornbnes gkriéraux iiii rriagriétisrrie. Le cliapilre 11 
est relatif h l'étude d u  fer, d e  l 'acier et rlc la  h i e  ; le llIe aux rel:itions 
entre  I'airnantation et  le temps ; le 1Te a l'énergie dissipée dans l'airrian- 
ta t ion;  l e  V e  a l'influence d e  l a  tenipérature c t  le YIe h l a  tliéoric du 
magnétisme. 

Ln théorie de  Blarwell et les omeillatioiis hert- 
rieiines, par  I ' o ~ N c A ~ ~ H ~ .  - 1 vol. de 80 pages d e  la  Bibl iol l i~que 
Scientia (Carré et Naud, Ctliteurs, 3, Rue Racirie). P r ix  : 52 fr.  - Dans ce 
f'ascicule, les lecteurs trouveroril f é tude  d e  la théorie de Iilaxwell établis- 
sant  11:s rappris entre  l a  liiriiit'ie e t  l'i!lec:lricilé, t,li(;orie qiii a rccii sa 
confirmation expérimentale à l a  suite d e  la  d ~ c o u v e r l e  d e  Hertz s u r  
l aqud le  il a 1i;isk suri excitaleur. 

Les nioiiveiiieiits de rouleriieii t eii dgn~niiqiie, par 
P.  APPELL. - 1 vol. d e  70 pages d e  l a  Hiblir~tliéqiie Scientia (Carre et  
Naud, éditeurs, 3, I-lue Racine). Pr ix : 2 fr. - Ce fascicu:e a pour hut  d e  
faire conriaiire les principales méthodes employées pour traiter les pro- 
Idèrnes relntiis aux inouveriients de  roulement. II est suivi d e  52 notes d e  
M .  Hadarriard s u r  le iiieirie sujet.  

Répertoire géiikimcil de  bihliogrciphie des induis- 
tries tiiictoriales et des iiidurctries uiiiiexea, par  
J .  GARÇOK. - 3 volurnes (Gautliier-Villars, éditeur).- P r ix  de souscrip- 
t ion : 100 fi.. - Ce Ripertoire donne lcs titres des dociirneiits hihliogra- 
phiques publiks jusqu'à l a , f in  d e  l'annke 1896, qui peuvenl présenler d e  
l1irrtkr&t pour les personnes qui  s'oc~ciijieiil iles iritlirstr~it:~ tiric:lor~ialcs et  
des  industries annexes. 

L a  production scientifique et iridiistrielle croit tcllerrient, elle se dis- 
perse e n  une telle foule de publications, elle devient à ce  point interna- 
tionale, des savants produisant cri m h e  ternps des travaux analogues 
dans  les differents pays ; en un mot ,  les docurnerits techniques puliliés à 
ce jour sont  si nonibreiix que  les bibliographies spéciales seront  doréria- 
van t  indispensables pour cliaque industrie. En e fe t ,  les industriels et les 
i n ç h i e n r s  sont intéressés, d 'une fayori encore plus pressante que  les Cru- 
di ts ,  & posséder. rlcs liihliogr~aphics, parce que c'est u n e  qiiestiontlcyirogrks 
ou d e  stntionrieirient, pa r  conséquent d e  \ i e  ou de mort  pour leur  indus- 
trie, qur: d'6tr.e rt:nseigriti s n r  loiil ce qiii s'y ratthrlie ?i iiri titre quelcori- 
que. 

Tous les sujets intkreçsant d'une façon directe ou indirecte la  techno- 
logie cliiniiquc des fibrcs tcxtilcs figurent dans le R é ~ ~ e ~ t o i ~ e ;  par  con- 
séquent, il iie s'adreçse pas seulement aux teinturiers, aux imprimeurs, 
aux  blancliisseurs, a u x  appréteurs, niais encore ?i tous ceux qiii nianient 
soit les fibres textiles, soit les produits chimiques, c'est-à-dire aux fila- 
teurs ,  aux tisseurs, aux  fabricants, aux chimistes, e t  il rie sera pas 
moins nécessaire aux p rofesçeur~ ,  aux agents d e  brevets, aux experts 
prés  les tribunaux, aux conditions, aux bibliotlièques ayant  u n  caracthre 
scientifique oii induskiel.  
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
1 1 - c  Congrès iuteruntioiinl de c h i m i e  applicluée. - 

Le quatrierne Congrès interriationd de chimie appliquée, qui doit avoir 
lieu à Paris ce1l.e ;~ririke, se tiendra du 23 au 28 juillet 1900. Les travaux 
d c  ce Corigrbs seront r ipart is  en 10 sections, qui sont : ire section : Çhi- 
mie unctlyt~qne e t  appu~ei l s  de précision ; 4e section : Industrie chimiyue 
des prodzréts inorganz'ques; 3 section : M/2allurgie ; mines et explosifs; 
4 8  section : Industrie çhirrzique des produits organiques ; 50 section : Su- 
crerie ; üe section : Indztstrie c h i n q u e  des fèimmtatiotis ; 70 section : 

.Chimie agricole; 8e section : llygiene ; chimie midiculeet p h a ~ m x e u t i -  
qlle; /alsificc~tion des denrées a l i n i e n t ~ i m s ;  Sc section : Photoymphie; 
10% section : Electrochimie. 

Le riiinibre des r~iiestioris portées ii l'ordrt: du jour dc ces diverses sec- 
tions est dCjà asscz considérable pour qu'il soi1 certain que les séances 
seront hien reinplies. 

La cotisation pour les membres du Corigrksest de 20 francs; les rriern- 
hres donateurs doivent \-erser une souscription rie 100 francs. 

Les adliércnts qui  n'auraient pas encore versé le montant de leur 
souscription sont pries d'accomplir cette forrrialite le plus tbt possible. 

Le l'résident d e  la Commission d'organisation est JI.lloissari ; l e  sécré- 
taire général est  J I .  Dupont, 156, boulevard Magenta, à Paris. C'est à 
ce dernier que doivent étre adressées toutes les atiliésions e t  toutes les 
cciirirnunicatioris relatives au ConçrPs. 

Sujourd'liui, le  nombre des atllierents à ce  Congrks est déjà considé- 
rable ; la plupart des goiiverncinents ont déjà noirirrié des déléguks 
iifficiels cliargks rie Iris reliréscnter. Ides diverses (:oriipagnies de clie- 
rriins tic fer accordent aux corigrcssistcs une r6ductiori de -50 pour 100; 
ni;iis il est à craindre que cet avantage n e  puisse Ctre accordé aux  con- 
gressistes qui enverraient leur cotisation après le 15 juin. 

Les adli6rents a u  Congrés sont priés de faire connaitre, en envoyant 
leur souscriptiori, Ic texte des corrirriunications qu'ils désirerit fairc et les 
questions d u  programme sur  lesquelles ils désirent présenter un rapport. 

Cuivre dtans les coiioervelr de légumnea ( P h a r ~ r ~ a c e u -  
tische Centralhalle, 1900, p. 86). - Uiie ordonnance rninist~rielle 
autrichierine permet la préparation de conserves ile lbgumes contenant 
au maxirriurii Fi5 niilligr. de cuivre par kilogr. de conserves. 

Cours ii I'Iiiutitut Pas teur .  - L'Institut Pasteur de Paris va 
or~aniser ,  k partir d u  niois rie novembre 1900, dans ses nouveaux locaux 
de la rue I h t o t ,  un enscignerneiit pratique qui manquait jusqu'ici aux jeunes 
pliarrnaciens, aux cliiiiiistes d'industrie, aux experts, tous ceux qui peu- 
rerit avoir besoin de corinaitre les niéthodes d'a!ialyse des alirnents, des 
boissons, des l~roduits  pliysiolopiques et patliologiques d e  l'organisme. 

Cet enseignement, dont la durée sera de cinq mois, 11artagés en deux 
trimestres, co~iiprendra : 

i o  Des travaux de laboratoire, portant s u r  l'analyse chimique et baclé- 
riologique ; 

20 Des conférences préparatoires aux manipulations; 
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30 Des cours, sur  des sulets d'actualilé, coiri~iosés d'un petit iiornhie de 
lejons, et qiii seront professes par  des spéciaiistes. 

Cn certificat de passage pourra être donné à ceux des éléves qui, au 
jiigr:nient [les clieli de srrvice, :iiiraicrit fail d'une rriariiért: sa~isf;iis;iiilt: les 
diverses manipulations comprises t1:ins le programme tl 'enseipemenl. 

Le programme pour ,1900-1901 est en distrihiilion k I'Eccinr~iriat th: 
l'Institut Pasteur, rue Ilii101, 25, oii l'on trouve aussi tous Ics rcnseigne- 
ments nécessaires aux conditioiis ct aux droils d'admission. 

S o u v e a u  j011ram1 de Chimie .  -Noiis aniioiiçoris la puhlica- 
tion d'uri nouveau journal de chimie, publié par l'Association dos aiiciens 
eléves du Laboratoire de  chimie appliqucie L l ' lniversitb (le Paris. C e .  
journal sera consacrS à la Cliimie ; ippliquk.  Sous lui soiiliaitoris la bien. 
venue. 

Liste iles I~rcvetr  d'iuveiitinn re lat i fs  i n  Ira chimie  
deii iaudés e n  France d u  5 déc-cnibre 1 W 8 8  t a u  16 
jaiiuier 1900 ( 1 ) .  

295.253. - 15 tléccinhre 1899. - MM. Lumiére. - l)roc&dés d e  
fabrication tlt: c:oinliiri;iisr~ris orgariiqiies tlc l'anliytlridc 
de l'ortlio-siilf:imidc benzoiquc. 

295.379.  - 18 décembre 18!19. - Meurer. - Procedé p in ie t la i i t  de 
produire directement du sult'ate de st:squiosytle de fer et 
des sulfates d e  niétaux des pyrilcs et minerais sulfurés. 

294.938. - 6 janvier 1900. - Société anonyme des produits 
Fred. Bayer et Co. - Procédé pour in préparation 
des eoiriposks liytlroxylés de la série aromatique. 

2993.939. - 6 janvier 1!N0. - Société anonyme des produits 
Fred. Bayer et Co. - Procéilé pour la préparalion 
des aldéliytles aromatiques. 

296.211. - . l G  janvier 1900. - Claude. - l'ert'cctionneiiieiit à la fabri- 
cation de l 'air liqiiitle. 

(1) Coiniriuiiiçülinn tlc M.\I .  Xuillicr et Ili~helct, Ot'lice iiilerniltional pour 
I'ohtentioii des brevets d'iriverition cri Fraricc et a l1Etrariger, 4 2 ,  houlcvard 
Bonne-Nou~elle. Paris. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous inforriions rios lecteilrs qu'en qiialité de secrtilaire g6riéral di1 Syii- 

dicat des cliimisles, nous nous çhargcoiis, lorsque les denianiles et les 
offres l e  permettent, de procurer des eiiiiiiistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux eliiniistes qui sont à la  rechcrclie d'un ernploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolurrient gra- 
tuites. S'adresser a M. Cririon, 43, rue Turenne, Paris. 

JEUNE CHIMISTE ayant fiiit son service militaire, ronipu a toutes 
sortes d'analyses, ayant fait une calilpagne cn 

sucrerie, ayant  ctudié la  distillerie e l  les levures, dhairc eniploi cornnie 
cbiuiiste. Irait volontiers a 1'Alrauçer pour dirigw une usint,. - S'atlresser 
an bureau des Annalei. 

Laval. - Imp. parisienne L. BARKËOL'D & C". 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Dosage de 17iiraeiiic clans les métaux et lesalliirges; 
Par  MM.  A .  Ilor.r.ann et L. B~n~rinux.  

La présente méthode repose s u r  la skparation de  l'arsenic par 
distillatiori. Aussi, n'avons-rious pas la préterition d e  la prtkenter 
comme nouvelle; mais elle offre, s u r  les méthodes similaires, 
l'avantage de s 'appliquer en prksence d'une quantité quelconque 
d'antimoine, sans pour  cela riécessiter plus d'urie distillation ; de  
plus, elle est trks expéditive. 

On introduit dans un ballon A (voir figure ci-dessous) d'une con- 
tenance d e  300 cc. environ, 5 gr .  du niétal réduit en copeaux avec 
50 gr. de  sulfate ferrique ( 1 ) .  Puis, or1 verse, par I ' intermkiiaire 

de la boule C et d u  robinet T,  150 cc. d'acide chlorhydrique pur  
ordinaire. On ferme aussitbt aprBs le robinet T et, aprbs s'être 
assurs qii? la tempkratiire di1 bain d'huile B est de  450 à 175 de- 
gres. ori chauffe doucement le ballon A .  Le métal se dissout, et 
l'arsenic distille à l'état de  chlorure arsénieuu; cc chlorure est 
retenu dans l'éprouvette E, dans laquelle on a introduit d'avance 

(1) Bien debarrasse de toiiles traces de va1,eur.; iiilreuscs par des  éva- 
porations en présence rl'tin oxcis  rl'acidc sull'iiriqiie, prr:ckdhiis d e  la piil- 
vbrisation dc la mati6ru. 
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50 cc. d'eau. On arrête l'opkration quand il a passé 33: cc. de 
liqiiide dans l'éprouvette E,  ce qui a lieu une demi-heure environ 
après qu'on a commencC à cliautïrr le ballon A .  Dans ces condi- 
tions, l'arsenic passe seul dans l'éprouvette E ; l'antimoine reste 
dans le ballon A e t  dans le tube U ,  yui contient quelques perles de 
verre. Ce tube en U retient, de plus, toutes les projections qui 
pourraient provenir de  A .  

La solution arskriieuse obtenue est titrke par  l'iode. 
Nous rappelons les d6tails de cette opération : 
On ajoute à la solution refroidie de  l'ammoniaque jusqu'à 

réaction alcaline. On rend de nouveau Iégbrement acide au moyen 
de quelques gouttes d acide clilorhytlrique, puis on  ajoute un 
petit exces de bicarbonate de  sourlc. La solution est cnlin rel'roi- 
dic, additionnée de Fi cc. d'eau d'amidon à 1 p. 100 et t i t r ie  à 
l'iode jusqu'à coloration bleue persistante 

Appliquée au dosage cle l'arsenic dans l 'antimoine métallique, 
cette métliode n'est pas absolument rigoureuse, car i l  passe à la 
distillation O gr.  OOZri  d'antimoine en moyenne (1). 

I ' R ~ I ~ A I ~ A ' I ' I u N  DES L1QUEI : I tS  ' l ' l r l ' ~ t : ~ 6 ~ .  - Acide l l l ' S ~ k l ~ U 5 .  - 
Peser 3 gr. 3 d'acide arsériieux pur  (cc: qui correspoiiti à 2 gr. 5 
d'arsenic) en poudre fine et 9 graimines (le bicarbonate d e  soude.  
Traiter le mélange par  500 cc.  d'eau bouillante et  prolonger 
l'ébullition jusqu'ii c e  que l'acide arsénicux soit dissous. Hefroi- 
d i r ,  ajouter 2 gr. de bicarbonate de soude el complkter a 1 litre. 

1 cc. = O gr .  0025 d'arsenic. 

Solution d'iode. - Dissoudre 3 gr. 3 d'iodc pur  dans 50 cc. 
d'uriesolution a 2 0 p .  100 d'iodure d e  potassiuin; diluer à un litre 
e t  t i trer au  rrioyeri de 20  cc. de  la solution d'acide arsénieux ; 
l cc. de  la solutiori d'iode doit correspondre à O s r .  00 1 d'arsenic. 
On aura soin de faire tous les dosages suin Ic meme volume de 
liquide et de tenir compte (lu nombre d e  dixièmes lie ceritiniètres 
cubes nécessaires pour obtenir la coloration bleue permanente 
sur  une solution exempte d'arsenic. On rcprentlra, de  temps en 
temps, le titre de la solution d'iode. 

Solu t ion  u'amirlon. - On fait bouillir  10 grammes de f6cule de 
pomme de lerre avec i litre d'eau. On y ajoute 1 gramme environ 
d'alun de potasse, qui joue le rble d'antiseptique, et, aprks refroi- 
dissement, on t l k a n i e  la liqueur claire. 

Cette solution se conserve très longtemps 

(1) Sur trois i~cli~iitilloris cl'dritiiiioiiie soutiiis % l a  dislillùtion, il a passd, 
pour  5 gr.  d e  niatiere tzaitée : 1 0  O KT. 0018; O gr. il~l15 e t  O gr. O 0 1 1  
d'antiniuine. . 
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Le diabétombtre à pénoiiibres que j'ai fait construire en 1880 
présente encore, malgré les perf'ectionnements dont il a été I'objet, 
quelques inconvénients e t ,  enlre  autres, celui d'exiger l'emploi 
d e  la lumière inonochromatique produite par la volatilisation du  
chlorure de sodium dans un  brûleur  spécial. 

Je viens, avec le concours de  M. Pelliri, de  modifier la partie 
optique de  l'instrument primitif, dont la forme extérieure a 6th 
conservée. Le nouvel appareil,  auquel nous avons donné le  nom 
de glycosimètre, ne  nécessite plus l'emploi d'une lumière mono- 
chromatique ; on peut indifiëremment se servir  dc toutes les 
sources de  IumiBre blanche, pktrolr:, gaz, bec Auer, etc.. I I  sc 
compose d'un polariseur P, d 'un  analyseur A,  et d'un support  S, 
destiné h recevoir le tube contenant le liquide sucré. 

Le polariseur est coristitut par  un nicol e t  une lame rlemi-onde, 
qui occupe une des nioi1ii:s du  champ.  Les rayoris lumirieux émis 
par la source sont concentres par  une lentille L, qui donne une 
image de cette source sur  une lame d e  bichromate de  potasse, 
placke elle-m6me au foyer d'une petite lentille. Celte dernihre 
fournit un faisceau d e  rayoris parallèles, qui traversent le nicol 
et la lame demi-onde qui  occupe la moitié du champ. 

Aprés son passage a travers le liquide contenu dans le tube, 
le faisceau lumirieux traverse u n  compensateur Ç, à lames 
prismatiques en quartz ,  e t  est analysé par  un nicol contenu dans 
la lunette d'observation 0. Une des lames prismatiques d e  quartz 
est mobile et rendue solidaire du  tambour T,  a u  moyen d 'une 

erémaillbre e t  d'un pignon. S e  tambour porte deux graduations, 
donnant en , q m r n m e s  la qnantité de matière sucrée contenue dans 
un htre de liquide. L'une de  ces graduations se  rapporte au sure 
diabdique, I 'autre au sucre CI-istallisa6le. Lc glycosimétre permet 

(1) Communication faite b la Société de  biologie le  15 mai 1900 e t  la 60-  
cihte de pharmacie d e  Paris le 6 juin 1900. 
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d'observer directement des solutions renformarit, soit 170  gr.  de 
sucre diabétique par  litre, soit 123  gr.  de  sucre cristallisable. 

On peut également evaluer le sucre d e  lait en se servant de 
l'une ou (11: l 'autre graduation ; mais, dans cc cas, il faut multi- 
plier cliaque division de l'éclielle diabétique par  le coefficient 
0,482L. e t  chaque division de I'Cchelle du  sucre cristallisable 
par  0 ,282 .  

Rkjluqe. -- Le réglage de l'instruirient est très simple. Le nicol 
analyseur est fixe dans la lunette d'observation ; le nicol polari- 
seur est mobile dans sa monture ;  le mouvernent est lirnitk par 
une goupille g ; on peut ,  en le di:,plaçarit, donner plus ou moins 
de lumiére,  selon que Ic liquicle est plus o u  nioins colori'!. 

Avec la lunette 0, on vise et on met au point le champ forme 
par  le disque dont la lame demi onde occupe Urie dcs rnoilils ; 
or1 clierclie l'égalité de ptinombres eri faisant mouvoir le bouton 
T du compensateur! et, lorsque cette F.galitB est obtenue, on 
aniène, au moyen du l~outon  B,  l'index iiiobile en coïncidence 
avec les zkros des deux graduations. 

Ce nouveau $ycusinlil~x permet aussi d e  dkterniiner le pouvoir 
rotatoire des liquides donriarit des déviations gauclies ; on opkre, 
soit avec un tube de O m .  1 O .  soit avec un  tube de  O in. 20.  Ces 
tubes portent, en avarit de l 'obturateur, une  borinette dans laquelle 
on place une lame de quartz droit d'une épaisseur coriveriable 
oour que  I'égaliti: des tlenii-disques, lorsqu'on examine avec Ics 
tubes remplis d'eau distillée, soit à la division 80 du  tambour.  
On analyse la solution ; on clierclie l '&dit& de teinte: soit en 
tournant l e  tambour à gauclie, soit en It: tournant à droite ; dans 
le premier  cas: on retranche d e  80 le degré lu ; daris le second, 
on retrariclie du degrk lu le  norrit~rc 80 On obtient un rioriibre 
qui.  muitipliii pa r  un coeflicienr corivenable, donne le poids en 
grailimes de la matiére active oùservke. 

Cet appareil peut aussi servir avec avantage pour  l'essai des 
betteraves dans les raperies. 

Siir l e  dusiige de l'acide pbanpboriqiie ooun fbriiie 
ÙH pliosplioiiiolybtliitc d'aiiinit)iiimliie ou rom 

tit,ru;;-e À 17ciicls des liqueurs alcriIiiiem. 

Par M .  II.  PELLET 

M. P. h'yssens, directeur d u  Laboratoire communal de Gand, 
vierit de publier,  dans le Hulletin rie 1 'Assoc iu t~ot~  belge des c i ~ i t t ~ i s t e s  
( P 3 - 3 ,  avril-mai 1900), urimémoirelr~sintéressarit sur  le Dosage 
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de l'acide phosphorique par titration du phosphomohjbdate d'umino- 
niaque. 

En se  basant sur  des études d e  M .  Warsage, 31 Nyssens 
a montr6 qu'on olitient filcilement le pliosphoinolybtlale d'am- 
rnoriiaque ayaril urie coiriposition coristarite(12 Mou3 P 1 l O a ~ A z H L ] " ) ,  
contenant 3,78 p .  100 d'acide phospliorique, et que  cette 
constarice est obtenue par l'agitation a froid et  a p r k  t rcnte  
minutes. Le pliospliomolghdate d.ammoniaque airisi précipitk s e  
présente sous la forme de cristaux ayant une composition fixe, 
en présence o u  e n  l'absence d'acide citrique, e t  peut être lavé 
sans laisser trace d'acide nitrique et sans en dissoudre aucune 
portion. 

Pour cela, M. Yyssens opère le lavage du  précipité a I'iiide 
d'une solution aqueuse saturée de pliosplioniolybd3te d'aiririio- 
niaque. 

Le précipité lavé peut ê tre  s2clié et pesé, ou bien t i t ré  par la 
méthode dite de Pemberton. 

11 y a donc la un  ensemble de  faits intkressant le  chimiste aria- 
lyste et  conduisant à une méthode pratique d e  dosage d e  l'acide 
pliospliorique ; mais noiis n'avons pas pu lire ce mémoire sans 
noiis rappeler nos travaux s u r  la question, car ,  depuis Iiien long 
ternps, rious avoris public! diffherites rioles a ce sujet.  

En 1880, nous avons publie une Etîide sur les jus et les pulpes de 
diffusion, e t  nous avons eu l'occasion de faire, pour  cela, u n  
grand noiiiùre d'analyses de cendres et de  d6terminations d'acide 
pliospliorique Sous avions adopté le  coefficient 0,0373, c'est-à- 
dire que nous avions consideré 100 gr. de  précipité de  phosplio- 
molybdiite d'aiiiriioriiaque coiriine correspondant à 3 gr. 73 
d'acide phospliorique (déjà admis par  plusieurs chimistes); 
puis, nous avons piiblik une série de  notes s u r  le  dosage général 
de l'acide pliosphorique sous forme de phospliomolybdate d'am- 
nioriiaque dans divers Bulletins, notamment dans le Bullet in de 
l'Association des chnz s t e s  de s u c r e m  e t  de distillerie de France et 
des coio~zies (1893-(894, p .  i32, et 1896-1897, p .  4 2 3 ) ,  et dans 
le Bulletut d a  l"4ssot:intzon bdqe des chimistes ((888-1889, p .  5 1  e t  
73 ; i890-1891, p .  180 et 2 7 9  ; 1891-18'32. p. 115 et 166). 

Dans ces diverses notes, nous avons iiidiqué que le  précipité 
de phosphoino l~bda te ,  obtenu ri après nos indications, Ires r a p i -  
demerit. a cliaud, et en présence d'un peu d e  citrate rl'ammo- 
niaque alcaliri (formule Petermann), renferirie 3 .73  d'acide 
pliosplioriqiie, chiffre égalenient trouvé par M M .  Chrilot s u r  u n  
pliosphonio1yl)ilate d'animoniaque obtenu par  double précipita- 
tion, alors que, d 'après  Ji  Nyssens, le chiffre exact serait  3 , 7 8 .  
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La différence est insignifiante ; de  plus, nous ferons remarquer  
que nous avoris parfaitement dhiriontré que le  citrate d 'ammo- 
niaque erripéche toute pl-jcipitntlon d'acide nzol!jlirliyur. C'est ce que 
hl. de  Molinari, directeur de  la Station agricole d e  I'Etat, a Libge, 
a reconnu plus tard,  malgré les discussions qui  ont eu lieu i ce 
propos en 1890-91, au sein de l'hssociation belge des chimistes 
(et auxquelles nous avons pris part), aprbs s 'être livrci; à l'6tude 
de l'application d u  proc6dé Pemberton pour le titrage d u  phos- 
phomolyhdate d'ammoniaque. 

Du reste, M. Kyssens, ménie dans la précipitation a froid d u  
pliosphomolyhdats d'amnioniaque, en l'alisence d'acide citrique, 
recorrimande n h n i o i n s  d'ajouter encore 2 cc. de  citrate d'am- 
moniaque alcalin (formule Pétermann). 

Si nous nous reportons aux notes parues a l'époque, nous 
voyons que M .  Nysçens a confirmé nos travaux, en essayant un 
superphosphate qui a donné une moycnne de  16.08 pour trois 
essais, par la méthode citriqüe et pesée d u  pyropliosphate de  
magnésie, e t  une moyenne d e  I k , $ O  poiir neuf essais, pa r  la pesée 
du  phosphoniolybdate d'animoniaque. BI. Graltiau, de  son côté, 
a également confirmé nos résultats et ceux de JI; Nysaens. 

Nous ajouterons encore que,  dans la description d e  notre trié- 
tliode, nous indiquions d e  tenir compte d e  la solubilité d u  plios- 
phoniolybdate d'amirioniaque. M .  1Vg:sens supprime cette pré- 
caution en lavant. le précipité au moyen d'une solution aqueuse 
saturée de  pliospliornolybdate d'ammoniaque. Cette façon d e  
procéder parait plus logique, mais, dans le  volume total de 
liquide passé avant le  lavage du  précipité. il y a déjà une Iégbre 
quantité de  pliospliomolylidate. d'aminoniaqnc: qui est maintenue 
en dissolution et dont  on doit tenir compte pour des analyses 
prdcises, surtout lorsque le précipith à peser est faible. 

Dans bien des cas, la précipitation coiriplète d u  phosplio~no- 
lgbdate d'ammoniaque à chaud,  en présence d'une quantité 
réduite, niais suffisante dc citrate d 'ammoniaque,  n'exige pas 
plus de  quelques minutes. II sufht que le  liquide ait  alteint la 
tempLrature de  85: a 90 degrés pour pouvoir filirer. Le procédé 
a froid ne  présenterait donc pas davantage s u r  l e  procédé à 
chaud, au point de  vue de la rapidité, el aucun relativenient à la 
composition du précipitb. 

Au poinl de  vue de l'installation pratique, pour  un certain 
nombre  d e  dosages à exkcuter a 13 fois, il reste a w i r  s'il es1 
plus facile de  posséder une sbrie d'agitateurs mécaniques qu'un 
bain mar ie  d e  dimension voulue, dans lequel on  place 10,  12, 
ij: essdis e t  plus, qu i  peuvent é t re  rdpidenientliltrés ensuite. 
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La prkcipitation à froid, selon nous, préserite un intérct, par 
suite de  la forme nettement cristalline que possède le précipité 
et qui Facilite le lavage du  filtre. 

C'est a u  chimiste a voir ce qui  parait le plus pratique. P a r  rios 
observation', nou avoiib \ o u l u  faire remarqiier seulement que 
la m6tliode préconis&e par RI. Nysseris ne modifie en rien nos 
conclusions antkrieures s u r  le dosago de l'acide pliospliorique 
par la pesée du pliospiiomolybclate d'ammoniaque. 

Evidernment le titrage d u  précipiti! est simple, et, avec une  
liqueur titrSe dont 1 cc. - 0,001 d'acide phosphorique, on a 
des résultais très exacts e t  très rapides, évitant la p e s k  des dou- 
bles filtres et  la pesée aprks dessiccation. 

Cependant, d'aprks RI. P. Nyssens, le titrage du pliosphomo- 
lybdate présente parfois des tliftic:iiltAs, et,  avant d'adopter tlélini- 
tiveniririt ce iriode de  titration, i l  y a lieu de  l 'é~ut l ier  et,  corriine 
on dit, dé bien l 'awir en muim.  

Nous nous demandons mbme si l'emploi de  la pliénolplitaléine 
est absoluinerit certain, car ,  depuis plusieurs annties, nous avons 
coiiiplètement a b ~ n d o n n é  cet indicatour daris les titrages a lcd i -  
métriques ou acidimélriques, directs ou par  retour, par suite 
des écarts constatt5s avec d'autres témoiris plus sérieux ; plu- 
sieurs de  nos collbgues, aprks expériences, ont agi de même. 

A propos du titrage du  phospliomolyhdate d'ammoniaque, 
rappeloris que la mhliode Peiribertori ne  nous parait é t re  qu'une 
modification du  procédS Tiiilo, paru en 1887 ; e n  effet, au lieu 
de  titrer avec une solution de  potasse, dans le procédé Tliilo, on  
titre avec uiie solution d'ammoniaque étendue. 

Dans nos essais de  la ni6tliode, nous avons einplogiî une liqueur 
telle que i cc. = 0,00186 d'acide phosphoi'iquc, tandis que  l'au- 
teur intliuuait urie liqueur alcaline bien plus cuncentrée ; il est 
beaucoup plus simple d e  préparer urie liqueur évitant tous les 
calculs, mais, à cette 6,poq111:, nonsne proci.,tli»ns à des essaisque 
sur le principe de  la mtittiode, e l  nous disions, après avoir donné 
les résiillats de  nos différentes expériences : (( Naturellenient, ce 
(( procêdé (Thilo) doit etre eucore étudié. mais on voit que le  
11 principe est seriaiù!ement exact, e t  qu'il pourrait  permettre de 
(1 supprimer la dessiccation du  pliosplioinolybtlate d'aiiiino- 
a riiaque ~t la transformation en pyropliospliate d e  magriésie 1). 

;\i:aninoiris, malgré toutes ces modifications, nous croyons que 
la pesée (lu pliosplioniolybdate d'ammoniaque à coinposition 
coristante est encore ce qu'il y a de plus prkcis, lorsqu'on a de 
peli'es proportions d'iicide phosphorique à doser, coiiime dans 
les terres, et lorsque le poids di1 prkcipité n'est que d e  quelques 
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centigrammes. La moindre diff6rence dans le  titrage correspond 
à une  proportion notable d'acide pliosphorique en plus ou en 
moins, tandis qu'un écart de  quelques milligrammes par  la pesée 
n'a pas d'inconvénient skrieux. 

Xous parlons de  cela en connaissance de cause, ayant eu a do- 
ser t rès  exactement l'acide phosphorique dans de petites quanti- 
tés de  divers produits qui n'en conteriaierit q u e  de  très faibles 
proportions. 

La méthode cilro-magnésienne ordinaire n e  donnait absolu- 
ment rien de  régulier et parfois était insensible. Avec la pes6e 
du moly bdate, au contraire, les r6suItats 6taient très suffisamnient 
concordants pour ce genre de  dosage. Mais, pour lee obtenir,  il 
faut se placer dans les conditions que nous avons indiquées pour  
éviter les erreurs  dues aux doubles filtres et  s'assurer que deux 
filtres de  mame poids, traites à blanc par les réactifs employés, 
e t  après  lavage, restent encore Pgaux. Sous avons signalé I'em- 
p h i  de  deux filtres du m h e  poids, mais le filtre extérieur est 
coup4 s u r  i cent. a partir de  la poirite, ce qui  ne fait  plus qu'une 
couronne, et le filtre entier est placé k l ' intérieur. 

Cette couronne est elle même coupée dans sa hauteur  et de- 
vient ainsi une bande qu'il est trhs facile d'enlever du  filtre inté- 
r ieur ,  aprhs la dessiccation. Avec c e  s y s t h e ,  si le filtre inlérieur 
vient à se percer, on peut le laver et  recueillir tout l e  précipité, 
pour  filtrer a nouveau s u r  deux autres  filtrw tarés, ce qui est 
inlpossible avec deux filtres tarés entiers, car ,  si Ic.  filtre intérieur 
se perce, c'est le  filtre extérieur qui  retient une partie du  prkci- 
pi té .  

De mérrie, les pesées niairiteriarit sont si rapides avec les ba- 
lances à chairie, les causes d ' e r reur  sont tellemerit ruduites e t  la 
lecture est  si simple, qu'une peske n'exige pas le quar t  d u  temps 
nécessaire avec les instruments ordinaires. 

N e u v e l l e a  électrodes pourdosages électrulytiques ; 

Par JI. A .  HOLLARD. 

L'électrode destinée à recevoir l'élément qu'on veut doser es1 
u n  tronc de  cône presque cyl indriqze et  renvers4 A .  formé par 
une  feuille de  plaline pur  à bords, réunis  par  une soudure auto- 
géne. Les bases d e  ce tronc de cône ont 43 et 32 millim. de  diamb- 
t re ,  e t  la génkratrice a 6 5  millim d e  long. Urie tige en platine 
d u r  (platine iridié) est soud6e à l'or sur  le tronc de cônr!. 

L'autre électrode B est constituée par  une spirale en fil depla- 
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tine pur, qui affecte la forme de la première électrode et qui 
repose sur  un pied a trois branches. Ces trois branches forment 
les rayons d'une circonférence d e  6 5  millim de diamètre. Sur  
cette circonférenii.e, représentée par  un fil de platine, vient reposer 
une petite cage constituée par  les prolongements (de 40 millim.) 

des trois branches et par  un f i l  circulaire 
de 55: millim. de  diamètre; aplali dans le 
sens vertical, où aboutissent ces trois 
branches. Le fil qui sert à la coristruc- 
tion d e  cette dernibre électrode a O mil- 
h m .  1 2 ù e  diambtre;  il  est en platine 
p u r  (1).  

Pour de Lrès faibles dépôts (quelques 
milligr.), nous cmployons des électrodes 
d e  dimensions plus faibles 

Ces appareils p rken ten t ,  su r  les c h e s  
que  nous employions autrefois (21, les 
avantages suivants : le  dépôt se fait sui- 
vant une épaisseur égale, a I'intbrieur 
et  à l 'extérieur d e  1'6lcetrode, au lieu 
de  se faire surtout à l 'intéri& ; il e n  
résulte une plus grande rapidité, ainsi 
qu'une plus grande rkgularité dans la 

formationdes dépôts. D'autre part,  les gaz, au lieu de se dégager 
presqueexclusivement à l 'intérieur du  cône et dc  converger vers 
le sommet de ce chne, se degagent dans toute l a  masse d u  liquide 
et en sortent par toute la surface du nivsau. Les projections d u  
liquidc sont,  par suite, beaucoup moins à craindre;  aussi, 
peut-on augmenter considérablement l'intensité du courant  e t  
hâter ainsi la durée  de  l'électrolyse. I I  faut remarquer ,  e n  effet, 
qu'avec les cônes, les gaz sortent rlii liquide a i l  centre de  la 
siirfar,e d u  niveau, qui  est précisément la partie la moins pro- 
t6gée contre les projections d u  liquide par les plaques de  verre  
qui recouvrent l e  vase. 

Perl'txtioutiotiieiits apportés aii proc6rlé Fleuretit 
pnur l e  dosngo d u  glutcu dans l e s  farines. 

P d r  M M .  MARIO.-(, irigbnieur-chimisto de  la bis:uiterie Lefebvre-Utile, 
et 10 D r  MANGFT. 

On sait que  hl. Fleurent a établi une inkthode pour étudier  les 
farines au  point d e  vue de leiir riliprkiation boulangère. Dans le 

(1) Nous faisoris fitire ce5 appitr %il5 çh iz  M X .  Caplain et Saint-AndrB. 
(2) Voyez : Analyse du cuivre rnduslriel, Coinptes rendus. t. CXXII1 ,p .  1003. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



travail qu'il fit en collaboration avec son maître A .  Girard sur  
l'étude comparative des  blés, publibe e n  d6cembre 1899 dans le 
Bulletilt du h'inistère de l'Agriculture, il expose ainsi la niarclie à 
suivre : 

K Un nouveau lot d e  farine de  33 gr.  3 3  est malaxé, pour  avoir 
« le  gluten, quel 'on met  dans un  mort ier  d e  verre dépoli,  recou- 
a vert d 'unepet i te  quantité d'alcool B 70°, contenant 3 / 1 0 0 d  de  
(( potasse ; il est trituré doucement, de  Façon a imprégner  le 
t r  produit complètement de  la liqueur caustique e t à  commencer 
(( la rlksagr6gation. On verse le  tout dans un  col droit bouclié 
« à l 'émeri et l'on recouvre de  liqueur alconlico-potassiclue, en en 
cr erriployarit exactement en tout 80 cc..  O n  lave le inorlier avec 
t r  d e  l'alcool k 700, sans potasse, que  l'on verse clans le flacon On 
<( ajoute quelques perles de verre et on agite fréquemment, jus- 
(( qu'a désagr4gation complète. On sature la potasse par l'acide 
« carbonique ; on complète, dans une fiole jaugce, k volume a 
(I: 150 cc. avec de l'alcool a 70U, sans potasse ; on filtre et on pèse 
(( l'extrait de 50 cc. obtenu a 103-105 degrés.  On retranche du 
(( poids de cet extrait la quarititk d e  carl)oriate de potasse calcu- 
« l& provenant d e  la solution alcaline, et, à l'aide du poids de  
CI: la gliadine ainsi troiivi.,, on htalilit la coniposition centésimale 

gluténine 25 
(( du  gluten. On peut, dès lors, 6tablir l e  rapport  -- - 

giiatiine fi .') 
Cette méthode rend de grands services pour  l'apprhciation des 

farines. et, sans demander plus d'exactitude que n'en comportent 
les analyses faites sur  des substances aussi complexes, riousavons 
cru,  a1iri.s de miiltiples applications du  prockdé, devoir y appor- 
ter 1r:s morlifications suivantes : 

En examiriarit la &rie des opéralions préconishes par M .  Fleu- 
rent,  nous voyons qu'aprés avoir extrait  l e  gluten pour le doser 
a l'état sec, il faut refaire la niéine opération pour  la recherche de 
la gliadine. De plus, après  le passage de l'acide carbonique, on 
complète a 450 cc. un liquide tenant en suspension de la gluté- 
r ine insoluble ; donc, après  filtration5 on n'a pas 150 cc. de 
liquide et les résultats sont légèrement erronés. Le carbonate de 
potasse calcul6 ne correspond pas au poids de l'extrait de la 
l iqueur  potassique carbonatke. Quant à la trituration n u  inor- 
tier,  elle est longue et p h i b l e ,  et elle facilite la carbonatation 
de  la potasse, c e  qui diniinue le pouvoir dissolvarit de  la 
liqueur caustique. 

Le but de  notre travail est d'obvier, dans la mesure d u  possi- 
ble, à ces petits inconvénients, sans rien enlever au mérite d'un 
pareil procédé, qui  donne d e  prkcieuses indications à la chimie 
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des farines dotke, @ce à M. Flaurent, d'une méthode d'investiga- 
tion sûre e t  inconnue jusqu'a lui.  

11 fallait chercher à n'opérer qu'un seul malaxage d'un pâton 
fait avec 33 gr .  3 3  de farine, pour servir a u  dosage d u  gluten hu-  
mide, du gluten sec et  d e  la gliadine ; supprimer la trituration 
au mor t ie r ;  tenir compte des volumes de liquides employés et, 
enfin, peser le carhonate de potasse ail lieu de  le calculer. 

A cet effet, nous faisons deux opérations préalables sur  la 
liqueur alcoolico-potassique, que  nous appellerons l iqueur  Fleu- 
rent : 

1 0  Calcul de  l'extrait de  80 cc. de cette liqueur non carbonatée; 
20 Calcul de  I'extrait d e  80 cc. de la liqueur aprbs carbonatation. 
Unc fois lc gluten Iiumide recueilli dans la main, aprbs le  mala- 

xage du paton, nous l'essorons a la manibre ordinaire pour le 
porter la balance, ce qui donne le gluten humide 

Ce même gluten est placi: dans u n  flacon e n  verre  kpais avec 
80 cc. de l iqueur  Fleurent, une douzaine d e  billes d e  verre de uri 
centiniètre de iliarritrtre, et le tout est agit6 viveinerit (luis le flacon 
ferint': par iiri bouclion de  caoutcliouc. En deux minutes, la dés- 
agr6gratiori est faite ; pour achever la dissolutio~i complète, nous 
ajoutonstle pelites perles de  verre et nous continuons a agiter pen- 
dant 15 à 20 minutes. 

Nous avons ainsi un liquide trouble, tenant e n  suspension ou en 
dissolution de la potasse et tous les éléments du  gluten. Nous 
transvasons c e  liquide dans une éprouvette gradude ou  mieux 
daris un flacon à lorig col grariuh " L O  à 210  cc. e n  i/lO, en rete- 
nant les pcrles d e  verre s u r  un enlonnoir que  nous lavoris, ainsi 
que le flacon d'agitation, avec exacterrierit 120 cc. d'alcool à 700 
sans potasse. Noiis obtenons un volume de  liquide de 200 cc., 
plus une fraction reprksentarit le volume d u  gluteri. De cette 
liqueur, nous prélevons 50 cc. pour en faire l'extrait, d'abord a u  
bain-marie, ensuite à l'étuve à 100-105 degrés. Cet extrait ,  rap- 
porté a u  volume lu s u r  le  flacon gradué, doit donner, après  cor- 
rection relative & la potasse, le gluten sec pour  33 gr.  33 de farine. 

Le restant d e  la liqueur est carbonaté, puis filtré. Du liquide 
clair nous prélevons 50 cc.,  pour faire l'extrait sec d e  la même 
façon que le prtkxhient, qui ,  d6falcation faite d u  carbonate (le po- 
tasse, dorini: la gliatlirie. I I  n'y a pas à faire iriterveriir clans 
ce calcul le  volume d e  la solution, car  nous savons que nous pos- 
sédons 80 cc.,  plus 120 cc. de liquide clair.  

Pour les correclions a faire subir  dans le calcul de ces deux 
extraits, or1 se sert des résultats trouvés directement sur  la l iqueur  
Fleurent, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut.  
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- E n  suivant cette marche dans l'analyse, nous kvitons le niala- 
xage d'un sccond pi ton d e  farine ; notre  gluten sec est dosé à un 
état parfait de siccité, l'évaporation étant etièctuée en nappe, 
c e  qui permet  d'éviter la formation de fragments de gluten qui,  
durcissant extérieurenient,  s'opposent à l 'élimination d e  l'eau 
retenue dans leur masse. En outre, l a  désagrégation du  gluten est 
rapide,  à l'abri des agents de carbonatation de  l'alcali d e  la 
l iqueur  Fleurent et, enfin, nous coniiaissons le volume du gluten, 
qui  peut avoir de  l'intérêt. 

Voici quelques rksultats obteniis par  celte mi:thorle : 

Glu ten  buniide p.  100.. . . . . .. .. . . 
c sec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

s e c  par  ex t ra i t .  .. . . . . . . . . . . 
Gliadirie p. 109 d e  Far ine . .  . . . . . .  . 

pour ie  gluten 

g i i i t h n e  
Rapport  - 

g!:adirie 
pour le ~ l i i t e n  

\ p a r  ax ï ra , t .  

Gruaux  Fariiies f leurs  siip<:rieiii.r.s F a r i n e  
elitiere 

hongrois. 80 p. 100 -- d'cxmaction 
1 I 2 i 3 4 l 5  

Uosrige d e  I'extrtiit s e c  deiis l e s  viiirc i i i u t é ~  
ii l'cilcool. 

Par RI. KM. VIAHD. 

L'article publié sous ce titre,  dans le nuinéru du  15 avril 
des Annales de chilmie analytique, sous la signature de hl .  Jules 
Wolff, m'a inspiri: plusieurs observations que je rne suis décidé A 
soumettre aux lecteurs de  c e  journal. 

M.  Wolff part de  cette idke que ,  le dosage d u  sucre dans l e s .  
vins sucrés  étant sujet à des e r reurs  en plus, celles-ci se retrou- 
vent dans l'apprkciation de  l'extrait sec rhduit, qui devient alors 
trop failile pour des  vins normaux,  iiiais, qu'en soumettant ces 
vins à la fermentation, e t  dosant le sucre e t  l'cxtrai t sec ensuite, 
le chiffre obtenu devient normal, c'est-à-dire a augmenté. 

Fous remarquons,  d 'abord,  que  nous ne  savons pas s'il s'agit 
ici de l'extrait sec à 100 degrés ou dans le vide, ce  qui a pourtant 
une grande importance. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le tableau des expériencesde M. Wolff présente des variations 
tellement considi:rables qu'on ne peut enconclure q u e  les e r reurs  
de dosage d u  sucre se produisent plutôt dans un  sens que  dans 
l'autre. 

Pour bien faire comprendre mon idée je reprends ce tableau, 
mais en p l a ~ a n t  les cliitfres dans un  o r d r e  tout différent. 

Vin rouge.. . . . . 
Id. 

Vin blanc .... . . 
Id. 
Id. 
Id .  

Elllnjia b r u n . .  . 

Sucre 
avant  

fermen- 
tation. 
- 

i50,o 
208,O 
19%,0 
189,O 
163,6 
eo0,o 
184,6 

Sucfe  
apres 

fe rmen  
tation. 
- 

1,2 
i1,7 

2 , i  
1 , 3  
3,6 
2,5 
6.3 

Sucre 
disparu.  
- 

148,8 
196.3 
189,9 
187,7 
160,O 
197.5 
17S,3 

Extrait 
rPduit 
avant  

fermen- 
tation. 
- 

i5,e 
i i , 3  
12,e 
23,s 
30,2 
12,o 
43,; 

Extrai t  
reduit  
apres 

termen 
tation. 
- 

11,3 
18,6 
41,8 
19,O 
30,O 
21,o 
35,2 

Ditfer. 
en t re  

les 
deux  

extrai ts .  
- 

+ 2.j 
' + 793 
+ 9,6 
- 4 , s  
- 0 , i  

+ 8,s 
4- 21,7 

hous voyons bien les extraits auginenter dans 5 cas sur  7 ,  mais 
pourquoi diminuent-ils dans les 2 autres et pourquoi celte aug- 
mentation considérable pour  l e  dernier  vin  Y 

Supposons que l'extrait sec soit ici l 'extrait à 400 degres, 
c'est-&-dire celui qui est le plus défavorable à nia thèse. 

I.ogiqiiement, tous les extraits doivent augmenter par suite d e  
la ferrneritation du sucre qui  produit des substances nori-sucres 
restant dans l'extrait. 

Ces subsiances, non dosées comme sucre dans la deuxième opé- 
ration, ne seront pas d6duites du  secorid extrait. 

En effet, nous savons que la fermentationdu sucre donne, pour  
400 parties : 

Gl ychrinc . . . . . . . . 3,OO 
Acide succinique.  . . . 0,04 
Cellulose, grûisscs, etc. 1,OO 

A 100 degrés, dans les conditions acceptées pour le  dosage de  
l'extrait sec, toute la glycdrine ne s'évapore pas Uno faible par-  
tic de l'acide succinique. bouillant i 140 degrés, est entraînée 
par la vapeur d'eau, et la totalité des  autres  substances reste 
dans l'extrait. 

I I  est donc: permis de  supposer que  l'extrait sec aurait  dû 
augnienter pour tous ces vins d'environ 3 gramnies aprbs ter- 
mentation 

Toutes les causes d'erreurs dans le dosage de  l'extrait sec, 
ainsi que le pense hl. Wolff, paraissent bien r6sidcr tlaris l e  
dosage di1 sucre e t  sont lesrnémes pour l'analyse par  les liqueurs 
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t i trkes que pour  la pesée du  cuivre ; mais elle ne  donnent pas, 
d'une manière g h k r a l e ,  des dosages plus blevés, mais bien des 
chiffres variables, en plus ou  en moins, en suivant l'ancienne 
méthode, ainsi que je  m'en suis assuré par  uri très grand nombre 
d'expériences. 

Cependant, on arrive A doser le sucre dans les vins, presque 
matliématiquement, en suivant la méthode que j'ai préconisée 
dans mon Traite ginérnl de lu Vigne e l  des Vins (pages 4.87 et sui- 
vantes), c'est&dire en diluant le vin avant d'ajouter les réactifs 
e t  non aprks, et en employant une liqueur h plusieurs tit,res, dosée 
daris des conditioris données, et qu'on doit suivre scrupuleuse- 
ment  pour  le dosage du sucre dans les vins. 

11 y a donc lieu de refaire ces expériences e n  plus grand 
nombre  et  en suivant les observations que  je viens de  présenter. 

Salicylmts ferrfqiie, uouvel indicateur 
pour l'acidimétrie ; 

Par M. Jules \VOLFI. 

Lorsqu'on dissout de I'acide salicylique dans un  excès de soude 
a u  dixibme, qu'on ajoute quelques gouttes de perclilorurc d e  
fer élendu, et qu'ou neulralise la soude en excès par  de I'acide 
sulfurique A 10 p. 100 ,  on  observe les p l i6nomhes  siiivants : la 
liqueur, qui était jaune clair et transparente au  dhbut, prend, 
aprks saturatiori d e  la soude, une coloration rouge-sang, puis 
passe au violet foncé; enfin, Ia teinte pâlit e t  disparaît ,  et le 
liquide redevient clair.  Un excès d'acide amène la précipitation 
d e  I'acide salicylique. C'est ii la suite de nombreuses obser- 
vations que nous avons trouv6 que  la coloration rouge-sang 
correspond au  poiiit de saturation d e  la soude par  I'acide. La 
sensibiliti: da la rkaction s'accroit avec la dilution des liqueurs. 

En effet, plus les rolul,ions acides et alcaliries devenaient fni- 
bles, plus la réaction devenait sensible ; elle est cricoine très seri- 
siùle avec des solutions N/iO de soude et  d'acides sulfurique ou 
chlorliydrique. En op6rant avec des solutions normales ou N/ iO  
d e  soude et  d'acide sulfurique, additionnées de  salicylale de fer 
rouge,  rendu sensiblc à I'aide de ces mêmes solutions,nousavons 
constaté qu'une seule goutte de soude ou d'acide produisait un 
virage très nct au moment précis de la saturation. Les solutions, 
étaient trBs exactement titrhes l'aide de la phtalkine di1 phknol 
e t  correspondaient parfaitement volume à voluirie. On suit bien 
les différentes pliases de  l'opération en versant, dans un vase 
contenant d e  50 a 70 cc. d'eau dislillée, 1 0  cc. d'acide sulfu- 
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rique normal, ajoutant l'indicateur, puis,  goutte h goutte, la 
solution de soude. 

Le liquide, d'abord incolore, au fur  et à mesure d e  la neutrali- 
sation de l'acide par  la soude, se colore en violet clair,  puis la 
coloration s'accentua, devient de plus e n  plus intense et, enfin, 
passe rapidement au  jaune-garance ~t au  jaune clair ; une seule 
goutte fait passer la teinte garance à la teinte jaune, qui indique 
le commencement de I'alcaliniti:. Ai l  hoiit d e  qiielqiies instants, 
la nuance jaune repasse spontanément au  jaune-garance. Ce 
changement est dû  A l'acide carbonique. 

Nous nous sommes assuré de  ce fait en ajoutant, dans deux 
solutions pr6parc':es de la même façon, un petit exchs de  soude, 
de manière i les faire virer a u  jaune persistant. Ilans l 'une, à 
l'aide d'un tube  de verre, nous insufflons d e  I'air chargi: de l'acide 
carbonique provenant de  la respiration, et,  nu bout de quelques 
minutes, nous voyons le  liquide se colorer en jnune-foncé, puis 
en rouge-garance. Cette nuance persiste, mkme en g r k e n c e  d'un 
grand excès d'acide carbonique. La solution témoin, pendant ce 
temps, n'a pas changé et  est restée jsune-clair.  L'eau ordinaire, 
qui est tou,juurs calcaire, fait virer la solution garance au jaune 
clair. Après avoir essayé l'action de  divers acides s u r  notre  intii- 
cateur, nous avons constaté qu'il est très sensible aux acides sul- 
furique, chlorhydrique, bromliytirique, iotlliydriqiie ; il est 
encore sensible aux acides valcrianique, acétique et  formique, 
mais il est à peine sensible aux acides tar t r ique et  citrique ; il 
n'est pas sensihle aux acides carbonique,  sulfureux, arsBnieux, 
oxalique et borique.  

Sa sensibilité vis-à-vis des basesalcalines est tres grande. Avec 
les ac:ides pliospliorique et  fluortiydrique, la coloration violette 
ne se produit pas, e t  on ne peut inéme titrer de  l'acide sulfurique 
o u  tout autre acide en leur présence. Comnic le  réactif est tri% 
sensible ii la plupart  des acides minéraux et aux bascs alcali rie^, 

il peut très bien servir aux essais acidimétriques ordinaires. La 
présence du s u l f a t ~  d 'ammoniaque dans les liqueurs ne nuit pas 
a la nettete du  virage, contrairement à c e  qu i  se produit avec la 
phtaléine du piiénol. 

Ihris un tilrage acidimétrique ordinaire, on ne  s 'arrétera qu'à 
la limite jaune-clair, qu i  indique exactement le  commencement 
de l'alcalinité. 

Quant à la nature exacte de  notre réactif, nous n'avons pu la 
t1i:terminer avec certitude. Aussi, n'est-CP qu'en observant un 
certain nombre de faits ct cn les coordonnant que  nous avons 
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&té amené à établir une formule convenable pour  la préparation 
d e  notre indicateur. 

Lorsqu'on verse, dans une solution concentrke de  salicylate de 
soude, d u  perchlorure de  fer étendu, en ayant soin de  maintenir 
l a  l iqueur  neutre, on  observe d 'abord une coloration rouge 
intense, puis l'addition d'une quantité croissante d e  perchlorure 
arnbrie la forniation d'un prkcipitk brun-roiigeitre. Ce précipilé 
a été recueilli sur un  filtre, lavé à I'eau et à l'é.ther,puis examiné. 
Une partie cle ce précipité a été séchée, peske et calcinée. Le poids 
d'oxyde ferrique obtenu répond sensiblement à la formule du 
salicylate ferrique. 

Ce composé est insoluble dans l'eau à la température ordinaire, 
mais il se  décompose leritement en colorant I'eau en violet-rose ; 
i l  est insoluble dans l'alcool bouillant et l 'éther. Les acides sulfu- 
r ique et  chlorliydrique trAs Ateridus le d8cornposent, en produi- 
sant la coloration violetle caractéristique des sels ferriques avec 
l'acide salicylique. La soucie et le carbonate de soude, iriêrne trbs 
étendus, le  décomposent avec précipitation d'oxyde de  fer. Le 
salicylate d e  soude l e  dissout une douce chaleur, en produisant 
la coloration rouge -sang. Si, en opArant e n  liqueur Atendue, on 
prbcipite le fer par  la soude et qu'ensuite on  rende acidc par 
quelques gouttes d'acide sulfurique très &endu.  la coloration 
violette caractéristique n'apparaît  pas au début et  ne se déve- 
loppe que  trBs lentement, car l'acide sulfurique trhs dilué ne 
dissout que difficilement l'oxyde d e  fer en suspension dans le 
liquide. Si, à ce moment, on sjoute A la liqueur du  salicylate de  
soude, la coloration rouge se produit aussitôt ; cette coloration 
passe au violet par  une  trace d e  soude. On rprriarque aussi 
qu'en présence d 'un exces d e  salicylate de  &oude, l'oxyde d e  fer 
ne précipite plus en liqueur alrnline. Le salicylate de soude joue 
donc un  rôle trks actif dans les réactions qui se  produient et se 
trouve, par  là? tout indiqué pour entrer  dans la composition de 
notre irirlicateur. 

En résurné, l 'indicateur parait  r6pondre,  par son mode  de  for- 
mation, au salicylate double de sodium et de fer, qu'il ne nous a 
pas été  possible d'obtenir jusqu'à présent à l'état cristallisé, 
mais dont nous poursuivons actuellement l'élude. 

Fous  insistcrons aussi s u r  la particularité que  présente notre 
indicateur de  se décolorer en prcsence d'un excks d'acide. On 
pourra,  dans hien des cas, se guider s u r  cette propriété et éviter 
ainsi d'ajouter dans les liquides soumis a l'analyse un  trop grand 
escBs d'acide. 

Pw''aralion dzi réactif. - Faire  dissoudre environ 6 gr .  de 
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salicylate de  soude dans 23 cc. d'eau tlistil14e; a,jouter goutte 3 
goutte du  perclilorure d e  fer Btendu (solution de ch lorure  ferri- 
que de densite 1.280 étendu au vingli&nie), jusqu'à ce qu'un leger 
trouble persis te;  filtrer et éteridre avec l'eau distillée à 200 c... 

Diviser la liqueur en deux portions égales, qu'on rendra seri- 
sibles séparément. Pour  mieux apercevoir le  virage des teintes, 
on verse le liquide dans d ~ u x  vases cylindriques d e  grand dia- 
métre. On a ainsi une faible 6pais:eur d e  liquide et  beaucoup 
de transparence ; on place les vases s u r  rlu papier blanc, et on a 
soin d'opérer au jour .  Ces dispositions étant prises, on proc6de 
au virage des teintes et l'on opSre de  façon que l'une des por- 
tions corresponde a u  virage par la soude, (c'est-à-dire à l 'orangé 
fonc6) et l'autre au virage par l'acide (c'est-à-dire a u  rouge) (1). 
On niélange alors les deux liqueurs et on y fait dissoudre 10 gr. 
de  salicylate de  soude e n  poiidre. On a ainsi u n  réactif concentré 
et sensible, dont on prélève environ 1 cc pour les essais. 

On peut aussi préparer  rapidement le réactifen faisant dissou- 
dre 1 gr .  d'acide salicylique dans 10 cc. de soude au  ! / I O  ; on  
ajoute 9ù cc. d'eau distillée et 5 cc. de l a  solution de  perchlo- 
rure de fer Gtendu au  i l 2 0  indiquée plus liaut ; on rend sensible e t  
on ajoute 4 à 5 gr .  d e  salicylate de  soude e n  poudre. 

Nousavons voulu voir si ,  par analogie. les Iiomologues de l'acide 
salicylique e t  Ics acides pli6nols contenant un groupe OH voisin 
du groupe COOH, et dorinarit une coloralion intense par  les sels 
ferriques, seraient susceptibles de fournir des  indicateurs jouis- 
sant de propriétés analogues ou  différenles du  précédent. Nos 
esjnis ne nous ont pas donné des résultats bien satisfaisants, e t  
parmi les corripos6s que nous avons exarriinBs, les acides rdsor- 
cyliques sont les seuls qui se comportent comme l 'acide sali- 
cylique. 

A - 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES r 

Uomuge rtrpide do I 'itcide cnrboi~iq i ie  clans diverm 
Sun. - M M .  L E 0  VIGSON e l  1,. J114:IJSlEK. (Comptes w d u i  du  19 
fkrrier 1900,  p. 513) .  - La nikttiorle consisle à saturer  I'acitle 
carbonique du  mélange g a u x x  jlar une solution titrke d'eau d e  
diaux additionnée de ptiénolpiital6ine. La proportion du gaz 

il) On saisit mieux le virage en se servant, a u  début, de solutions d e  
soude et  d'acide sulhrique à 1/10. Puis on prend des solutions N et  N / 2 .  
L'œil s'y habitue tres vite. 
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- 208 - 
carbonique est iriesur6e par le volume d'eau de  chaux eniployé, 
dridiiction faite du volume absorbA pour la coloration de la plita- 
léine. 

L'appareil, représenté par la figure ci-contre, est jaugé avec de 
l'eau, puis rempli de gaz par déplacement. 
On laisse prendre au gaz la température T et 
la pression extérieure H,  en ouvrant et fermant 
rapidement le robinet H'. 1.e flacon A contient, 
avant d 'y  admettre le gaz, 40 cc. d'alcool 2i 930 
et 10 gouttes de solution de phbnolplitalkine. 
On fait couler goutte à goutte l'eau de cliaux 
contenue dans la burette, jusqu'h coloration 
rose persistante. Après chaque addition, la 
burette est fcrnitie avec le houclion F et l'on 
agite énergiquement l'appareil ; les dernières 
porlions d'acide carbonique étant absorbées 
lentement, l'essai doit être prolongé pendant 
20-25 minutes. Si le gaz contient de l'amrno- 
niaque ou de l'hydrogène sulfuré, on lui fait 
traverser, avant de le reciieillir, une solutioii 
acétique faible d'acélale de plomb. L'eau de 
chaux est introduite dans l'appareil on refroi- 

dissant le flacon par un courant d'eau. Soit n le nombre de cc. 
d'eau de chaux einploy6e, V étant la capacité du flacon ; le volume 
du gaz A O degré et 760 milliniktres sera ; 

H I v x - x  
760 i + 0,00367 T 

D'autre part, le volunie d'acide carbonique à O degré et 760 mil- 
linihtres correspo~idarit n N cc. d'eau de cliaux contenant par litre 
i gr. 8 de Ca (OH)?, est, en litres : 

i cc.  d'eau de cliaux correspond donc a O cc. 5 4 S  de CO2 h 
Odegré et 760 rnilliniktres. i litre de gaz, dans ces mêmes condi- 
tions de tempkrature et de pression, contiendra : 

i 9 , B  X n 

30352,s - - 
19.8 x TL (1 + 0,00367T) 760 

litres de COZ = - 
VH 

-- -. 
VH X 36382,s 

760 ( i  + u,00367T) 

Cette niéttiode permet de doser rapidement l'acide carbonique 
dans le gaz d'éclairage, l'air confiné, les gaz des hauts fourneaux, 
les gaz des foyers, etc., à la condition que ccs gaz ne contiennent 
pas de gaz acides autres que l'acide carbonique. G. S. 
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Nouveau procbd6 de ~ O O R ~ R  de l'alumiiiium. - 
M .  A .  STOCK (Comptes rendus du  2% janvier 1900). - Lorsqu'on 
fait réagir un  mélange d'iodure de  potassium et d'iodate d e  
potasse s u r  une solution d'un sel d'alumine, il se  forme un  préci- 
pité d'alumine hydratke, e t  une quantité correspondante d'iode est 
mise en liberté, dlapr&s l'équation suivante : 

A froid, la réaction n'est complkte qu'après u n  temps t rés  
long; elle s'effectue en quelques minutes, s i  I'on opère à la cha- 
leur du bain-marie et si I'on Blimine par I'hyposultiLe d e  soude 
I'iode mis  e n  liberté. 

La solution dans laquelle on dose l'aluminium n e  doit pas être  
alcaline ; elle ne doit pas davantage être acide, et,  si elle l'était, 
l'acidité devrait ê t re  neutralisée par  la soude. 

Pour effectuer le dosage, on ajoute un excès de réactif, formé 
d'un mélange à parties égales d'une solution d'iodure de potas- 
sium à 25 p .  1 0 0  et d'une solution saturée d'iodate de  potasse 
(6 à 7 p. 100) ; aprbs cinq minutes, on décolore, au moyen d'une 
solution d'liyposulfitecie soude à 20 p. !00, l'iode mis en liberté, 
et l'on ajoute u n  peu du  iriklange iodiqiie, afin d'ktre sîir d'en 
employer un  excks ; on  chauffe au bain-marie pendant une demi-  
heure ; il se  forme un précipité floconneux, qu'on jette s u r  un  
filtre en employant un  entonnoir de  Joulie, et on traite ensuite 
comme dans la rrrélliode de  précipitatiun p a r  l 'ammoniaque. 

Les résultats que donne ce procédé concordent avec ceux q u e  
donne le  procédé consist,ant A précipiter l'alumine par  I'ammo- 
niaque. 

Le dosage n'est pas influencé par  la prbsence de I'acide bori- 
que;  la méthode n'est pas applicable aux cas o ù  la solution ren- 
ferme de I'acide tartrique o u  de  I'acide oxalique. 

En présence d e  I'acide phospliorique, on obtient un précipité 
qui s e  rapproche, après  calcination, de  la formule 2 h120Th205 ; 
si I'acide phospliorique en solution est en excbs par  rapport 
cette formule, l e  précipité en renferme une quantité supérieure,  
qui s'élimine lentement dans les lavages, pour. ne laisser fina- 
lement que la quantité d'acide phosphorique correspondant au 
pliospliate 3A1 'O~l i205 ,  produit final de la calcination. 

Lorsqu'on précipite l'alumine par  l 'ammoniaque e n  présence 
d'un sulfate, le prhcipité d'alumine liydrat8e retient toujours de  
l'acide sulfurique ; le précipité obtenu par  l'addition d u  mé- 
lange iodique à une solutiori d'alun contenant O gr.  2 0 7 8  d'alu- 
mine se dissout complètement dans lICl chaud,  sans donner le 
moindre louche avec le  chlorure de baryum ; cependant, si la 
quantité de  sulfate est notable, il peut y avoir entraînement 
de SOIRa. Ainsi, dans une expérience où  M.  Stock avait ajouté à 
la même quarilité d e  solution d'alun 1 gr. d e  sulfate de  potasse, 
il a constaté la prksence de S02H2 dans le précipit5. 
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L'absence complkte du  zoufre dans les précipités obtenus par  
M .  Stock montre quc  ce n'est pas I'liyposulfite ajouté pour d6- 
t ruire  l'iode qui complbte la précipitation d e  I'aluniine ; on peut, 
d'ailleurs, en supprimer l'emploi, k condition de chauffer lien- 
dant une heurt! e t  d'employer, pour Ctviter le  tlbpbt de l'iode, un  
réactif renfermant une quantité drjiible d'ir~rlure de  potassium. 
En Pabsence d'liyposulfite, le précipité est in8me plus dense et 
plus facile à laver ; ri@anmoins, M. Stock recommande d'eiii- 
ployer l'hyposulfite, pour ê t re  aerlain qu'on a un  excés do mé- 
lange iodique et pour  éviter les inconvénients d e  la filtration 
d'une solution chaude d'iode. 

IBosage de In tiïntiàre grasse t l t i i i s  le lnit et clntis le 
f'roriiage. - A I .  LIKIIET (Jol~riurl  de rhrnuzcie et de chimie du 
15 avril 1900) .  - Le prociid6 que propose M .  Lindet repose sur  
la propriété que posséde la résorcine, en solution concentrée, de 
dissoudre la caséine! proprikté signalée par  M .  Tswct. 100 cc. 
d'une solution aqueuse de résorcine à parties (gales dissolvent 
23 p. 100 de r a d i n e .  En présence de la résorcine, le lait se désé- 
rriulsioririe e t  la maliére grasse rrionte k la surface. 

11 arrive r.arfois que de  petits grumeaux de  casbine, simple- 
ment gonflés et non dissoiis, restent 6mulsionnés avec le beur re ;  
souvent méme,  on voit, à la surface du liquide cliauffë, cette 
émulsion se produire ; ce pliériomène résulte de  ce que la vapeur 
d'eau contlensre sur  les parois d u  tube retombe et ,  élentlant la 
solution de  r6sorcirie, prPcipite de  la casbine, q u i  ne rr,ste dis- 
soute qiie si la solution est concentrée. On évite cet inconvériie~ii 
en alcalinisant le lait avec 2 gouttes de soude à 36' pour  5 cc. 
d e  lait ; cette quantito d'alcali est insuffisante pour saponifier la 
matière grasse. 

Jloslr,qe dwrs le l a i l .  - L'appareil dont se ser t  R I .  Liridct est une 
ampoule cylindrique en verre, d 'une contenance de .15 cc . ,  ferniée, 
d'un côté, par  uri bouchon de caoiitcliouc dans lequel glisse à 
frottement un  tube de verre. qui sert,  a u  cours  (le l'opération, à 
pousser la matikre grasse dans le  tube gradué, et terminée, dd 
cOté opposé, par  un tube gradué. étroit e t  ouvert à son extrémité ; 
la graduation de  ce Luhe est étalilie de  maniére à indiquer le taux 
d e  beurre  pour  100 cc. de  la i t ;  dans ce but ,  M. Lindet a calculé 
que  1 gr .  de beur re  représente, à l a  température du  bain-marie, 
un volume yui, mesuré a 46 degrks, serait de  i cc. 15h. Comrne 
i l  opbre s u r  5 cc. d e  lait, chaque division du tube, correspondant 
à 1 p. 100 de matii!re grasse. corilient, h i..i rlegrbs, O cc. 0577.  
Ide tube porte 6 divisions, et chacune de celles-ci est graduée en 
dixièmes. 

Pour se servir de  l'appareil (1 ) ,  on  le  place verticalenieril, le 

( i)  Cet appareil se trouve chez JI. Jolliot,  constructeur, 8, rue Flatlers. 
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tube gradué dirigée vers le  bas, c'est-a dire  dans une position 
inverse de  celle représentée dans la figure ci-contre ; ce tubegra-  
du6 ayant Pt6 bouché par 1111 caoutcliouc muni  cl'une pince ou  
(l'une baguette d e  verre ,  on  le remplit d e  mercure, afin d'éviter 

1 qu'il soit soiiillc! par  d e  la cas6ine qui ,  ktant donrié le 
faible diamètre d u  tube, s'y dissoudrait mal ; on intro- 
dui t  alors dans l'ampoule 5 gr. de résorcine. 5 cc. d e  
lait; 2 gouttes de soude à 3fi0 et une  goutte d'une solu- 
tion de matière colorante (violet de  gentiane ou rouge 
de  fuclisine) ( 1 )  ; or1 bouche l'ampoule. en ayant  soin 
d e  laisser saillir au clctiors la baguetle de  verre ; o n  
assujettit It? bouclion a l'aide d'un f i l  de  cu ivre ;  on  re -  
tourne l'appareil, et, après avoir fait tomber le mer- 
c u r e  dans l'intérieur d e  I'am~ioule, on enlève le  caout- 
chouc qui fermait le tube gradué ; on place alors l'ap- 
pareil dans un bain-marie d'une liaoteur telle que le 

\ tube  gradué plonge presque cornpli:temcnt dans l'eau 
1 bnuillarite (on peut entourer iout l'appareil avec un f i l  

, de  cuivre terminé à sa partie supérieure par un  crochet 
1 qu'on applique sur  le  bord du  bain-niarie) ; on  bouche ~, avec le doigt le tube gradut!, et on  agite liorizontalement 

1 1  à deux reprises difl'brentes, en récliauffant chaque fois 1 l'appareil au Inin-marie .  
1 1,a cliaiiibre d'air qui existe eritre la surface d u  liquide 1 et l'orifice du tube gradué et qui Ataitindispensable pour  

l'agitation, n'étant plus nécessaire alors  que la matière 
l grasse est &parée. on pousse la baguette d e  verre  dans 

I'arnpoulc,et on rrmpli t  celle-ci (l'une qiiantité de m e r -  
cure  suffisante pour combler  a peu près complbtement 
le vide (on se sert, cet effet, d'un enloriuoir renipli d e  
mercure,  dont la douille est reliée, par  un caoutchouc 
muni d 'une pince, a un tube effilé qu'on adapte s u r  
l'orifice du  tube graduk). 

Lorsque le  mercure est introduit,  on replace I'appa- 
reil dans le bain niar ie;  on  le fait rouler  verticalement 
en t re  les doigts ; on pousse la matière grasse dans le  
tube gratliik, lorsqu'elle est bien éclaircie, en enfonçant 
doucement la baguette de verre (il faut éviter de faire 
ce transfert t rop rapidement, avant que la matière 
grasse soit nettement séparée d e  la c o u c l ~ e  aqueuse 
sous-jacente, car la shparation se ferait difficilenient 
(laris le tulie c-aiise d e  son faible diainbtre) ; on laisse 

( 1 )  L'addition d'uric riiaiiere colorantc, dont l'id& est dile & M .  Foroslier, 
a pour b u t  d e  rendra plus visihlcs les rlcux couchcs superposCes, la  couche 
inférieure, qu i  est une solution aqueuse de résorcine e t  de caspine, &tant 
seule colorée. 
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butyreuse ne change pas aprés  deux lectures faites à d i x  minutes 
d'intervalle. 

L'opération dure  environ une  demi heure ; ce procédé donne 
des résultats identiques à ceux que fournit l'épuisement à l 'éther. 

Bosa.ge dans le frorna,qe. - 11 est au moins aussi facile de doser 
la matière grasse dans le  fromage par le procédé à la résorcine. 
L'appareil dont ori fait usage est le mêrrie, sauf que  I'arripoule a 
une contenance de  18 a 20 cc. ; d'autre part .  la gratliiation (lu 
tube est établie de  telle sorte que chaque division, représentant 
i p .  100  d e  matière grasse, ait une capacité de O cc. 0 1 1 5 4 .  Lc 
tube porte  50 divisions, et sa graduation donrie le  taux d e  beurre  
pour 100 gr .  de  fromage. On prend 1 gr.  de  fromage, et on ajoule 
environ 15 cc. d'urie solution aqueuse chaude de résorcine a par- 
tieségales (l'addition de soude est inutile) ; d ' u n  autre  côté, il n'y 
a aucun avantage à ajouter une matière colorante, attendu que le 
beurre  d u  t'roniage présente presque toujours une teinte jaune 
qui  le différencie de la couclie aqueuse sous-jacente. L'opération 
est conduite cornme pour le  lait. 

Pouvoir réiliictcur den urlnew déterml116 pnr l e  
perniangaiiate do potamne. - h i .  G. WEII.L$XE (ï'ribme 
médicale du 7 fkvrier 1900 j .  - Byasson a eu l'idée d e  recourir au 
permanganate d e  potasse pour  doser certaines substances réduc- 
trices dans I'urine (acide hippurique, créatine, créatinine), et il 
dosait ces siibsf.arices aprés avoir erilevé par  la baryte les sulfates, 
carbonates, phosphates et urates, ei dirninl, par  le nitrate de 
mercure l'urée et  les matiéres azotées. 

La technique de  ce procédé était délicate ; d'autre part, l'inter- 
prétation des r6sultatç était très hypothétique ; c'est ce qui expli- 
que qu'il ait Bté abandonné. 

RI. Meillère ne cherche pas à doser tel ou tel corps ; il désire 
simplement déterminer la quantité d e  permanganate d e  potasse 
consomm6e p a r  I'urine des vingt-quatre heures, autrement dit 
l'indice permanganigue de l'urine. 

Dès le début  d e  ses recherclies, M. Meillére a renoncé au pro- 
céd6 consistant à verser le permanganate de potasGe dans I'urine, 
attenduqii 'on peut e n  ajouter pendant prks d'une Iieurt: sans abte- 
nir  de  colorat.ion stable ; i l  n'en est pas d e  mème lorsqii'on traite 
l 'urine par  un excès de  permanganate et qu'on évalue ensuite le 
permanganate non décomposé ; c'est, d'ailleurs, le procédé qu'a 
adopté le Comité consultatif d'hygiène pour les analyses oxydimé- 
triques effectuées au moyen d u  permanganate ; mais,  au lieu d'o- 
pérer  e n  milieu alcalin, comme on le fait quand i l  s'agit d'une 
eau, il faut opérer  en milieu acide, afin de  n'atteindre que les 
inatihres incomplèlcment oxydées. 

M. Meillére procède de  la manière suivante : i l  prend,  dans un 
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flacon à large col bouché à l'dmeri, 20 cc. d'urine diluée au  
dixibme, qu'il additionnede20 cc. de SOLH2 dilué avec partie égale 
d'eau ; i l  ajoute ensuite 60 cc. d'eau et  10 cc. de  solutiori de  per- 
manganate d e  potasse a 1/100;  il bouche le flacon; au bout d'une 
heure, i l  ajoute 10 cc. d'une solution de sulfate double de fer e t  
d'ammoniaque équivalente la solution permanganiquc. (Pour 
prJparer cette solution, on  prend i Z k  gr.  04 de  sulfate double, 
qu'on dissout dans 600 cc. d'eau distillée bouillie ; on ajoute 
400 cc. de SD"12 k e n d u  de  son volume d'eau, et on  coinplhta 
i litre après refroidissement. Cette solution doit ê t re  répartie en 
pelits flacons bien pleins et soigneuseine,rit boucliés. On vérifie la 
pureté du  sulfate double de fer e t  d'ammoniaque employé, 
sachant que 1 gr .  de  ce sel donne, par calcination, 294 milligr. de 
sesquioxyde de fer) ; 'il. Meillére verse ensuite d u  permanganate 
jusqu'à coloralion rose clair.  

Le nombre d e  cc. de  permanganate employé représente le 
nombre decentigr.  d e  permanganate consommé par  i cc. d'urine ; 
ce cliiff're est  multipli6 par l e  nombre d e  cc. d'urine émis en 
vingt-quatre heures. Le produit obtenu constitue c e  que  M.  Meil- 
lbre appelle l'indice perrnanganique de l'urine. 

11 est bon de  faire un essai a blanc, c'est-à-dire sans urine, avec 
les riactifs employ6s, d e  manière déterminer le  coefficient d e  
correction. 

Il convient de prendre, pour  la détermination de l'indice per- 
manganique, la moyenne de trois déterminations journalibres 
sucçessives, cet indice variant dans d e  notables proportions d'un 
jour a l'autre. 

Pour les urines albumineuses, il faut préparor  la dilulion a u  
1/10 en faisant bouillir  10cc. d'urine exactement mesurés a froid, 
auxquels on a ajouté de  l'eau e n  quantité suffisante pour  complé- 
ter 100 cc., e t  o n  filtre. 

Pour les urines riches e n  acide urique, o n  se  rappellera que  
1 gr. de permanganate oxyde 2 gr. 340 d'acide urique. 

II conviendrait aussi de faire subir  égalenient une correction 
aux déterminations faites s u r  les urines sucrées;  le problkme est 
plus complexe dans c e  cas, parce que la quantité de peririanganate 
employée n'est pas rigoureusement proportionnelle à l a  quantith, 
de glucose. 

L'indice perrnanganique peut ê t re  comparé  aux chiffres repr6- 
sentant les quantités d'urée e t  d'acide ur ique contenus dans I'u- 
ririe; ces rapports  (uréo-permanganique et  urico-permanganique) 
présentent la physionomie réelle des oxydations organiques. 

Exiitenee probl6inatique de l'indiaau dnni  l'a- 
riue. - hl. COTTOX (Nouceaux remèdes du Bjanvier 4900). - 
Lorsqu'ondistillei'urine normale avec i / % 0  de  son poids d'AzOq, 
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on obtient, comme ré:idu de  ladistillalion, un cliarhon brun noi- 
ràtre, qu'on s6pare par  filtration ; c c  charbon est insoluble dans 
l 'eau, soluble dans les alcalis, précipitable par  les acides ; il con- 
tient une forte proportion d'azote. Il abandonne a l 'éther, au to- 
Iiihne e t  surtout au  chloroforme ilne rnatihre colorante rouge vio- 
lacé ; conime cette matière colorante est insoluble dans I'éttier de 
pétrole, on traite lecharbon par c e  liquide, avant le traitement par 
le chloroforme, afin d e  lui  enlever les acides gras  et l'acide ben- 
zoïque qu'il peut contenir.  

La solutioncliloroforrriique du charbon e n  question abandonne, 
après bvaporation, une substance qui  se  presente sous forme de 
cristaux prismatiques colorés ; cette substance n'est pas de la 
murexide, attendu que  l'acide ur ique,  t ra i t éde  la méme manière 
ne  donne rien de seniblahle. Elle n'a pas davantage d'analogie 
avec le  composé coloré que  forme le  furfurol avec l 'urée. 

Ce corps est le produit d'oxydation de  la substance à laquelle 
les urologistes ont donné a tor t  le nom d'indican et  qui  n'a pas 
tSté jusqu'ici isolée ; ce n'est pas de I'indican, attendu que ce corps, 
retiré d u  fustet o u  d e  l'indigo, est détruit p a r  AzO.'II et  par les 
oxydants h e r g i q u e s ,  ce qui n'a pas lieu pour  Ir. corps retire 
(le l'urine ; c e  dernier  se rapprocherait plutôt,  aux yeux de 
M .  Cotton, des azoïques du  phénol. 

Le corps que  M. Cotton a retiré del 'ur ine normale a été obtenu 
par lui avec l 'ur ine dos lierbivorcs; il nc se  trouve pas dans la 
bile ni dans les matières fbcales. 

Pour l'obtenir, il faut observer certaines précautions ; il est 
iiidispeiisahle de concentrer l'urir,e dans u n  ballori a long col ou 
mieux par tlistillation dans des vases communiquants, de  façon à 
h i t e r  autant que possible le contact de I'air ; le  mélange d'urine 
et  d ' i l ~ O , ~ H  prend peu a peu, mSme h froid, une coloration 
rosée, qui va en s'accentuant daris les premiers  temps de  la 
distillation; cette riuarice disparaît ensuite, et c'est ce niornerit 
que  la matière colorante se forme et se rikpose ; pour en obtenir 
le maximum, il est utile de  pousser l'évaporation à 60 p. 100. Si 
la concentration est moindre, le rendement  est faible ; si elle est 
poussée plus loin, la malibre colorante disparaî t .  

Comparaimoii de In valeur des proc6d6s d'6pui.a- 
tioii d v s  etriir. - M .  M:II ,~~I I?JAC (Journal de phri~macie et de 
chimie du f a  octobre 1899) .  - 81. Malméjac commence son travail 
par l'étude des prockdés basés s u r  une action i n k a n i q u e  des sub- 
stances cliirniquesernployCes pour  l 'épuration; ces procédés sont: 
celui d e  Babès, qui recommande l'alun ( 0  gr .  25 pour L litre 
d'eau) ; celui de Werner, qui rie diffkre de  celui d e  Babès que par 
addition de  O gr. 10 de  carbonate d e  soude a l'alun ; celui d'Al- 
men (d'upsal),  qui emploie, pour i litre d 'eau,  6 gouttes de per- 
ch lorure  de fe r  e t  3 cc. d'eau de chaux  ; enfin, celui de Man- 
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get, qui ne  diffbre d e  celui d'hlmen que  par  la substitution d e  
3 cc. de solution saturée de bicarbonate de  soude à l'eau d e  
cliaux. 

Les expériences de M .  llalrnéjac ont porté sur  une  cau ayant  
un degré hydrotimétrique d e  63 ; cette eau contenait un nombre  
iocalculable de germes 

Le procédé Almeri, i cause de  la cliaux, a seul influé sur  le  
degré Iiydrotimktrique et  l'a augmenté. 

Les procédés Jlanget et Almen (au perclilorure de  fer) ont. 
diminué, en milieu alcalin ou en milieu acide, la proportion d e  
matiéreorganique d e  60 p. 100 environ ; Ic procédi: Werner  n'en 
enlkve que 33 p.  100, e t  celui de Bab& 21 p. 100. 

Les quatre  procédés diminuent hgalernent le coefficient d'alt8- 
rabilit6. 

Le procéd6 le plus rapide est celui de Werner (15 heures) ; 
viennent ensuite ceux d'Almtln et  d e  Manget (18 heures),  e t  
celui de  Bahhs (24. heures). 

Le noni l~re  des germes tombe a 60ù par  les deux proc8dés a 
l'alun, de  l3abi:s e t  de Werrier, tandis qu'il rie torribe qu'à 1.700 
par les procédés au perclilorure de fer d e  Manget e t  d'Almen. 
Mais si, à ce point d e  vue, les procédés de  Babès et  d e  Werner 
sont plus eflicnccs, il n'en est pas d e  m h e  relativement a la 
skparation de  certaines matiilres organiques, telles que l'urée, 
le glycocolle. la lyrosine, la leucine, etc , dont la présence rend 
l'eau suspecte. 

Le prix de revient de ces quatre procédés est de  15 a 25 centi- 
mes pour 1.000 litres d'eau. 

REVUE DES 

Dosngc volinmétrique de la potasse. - MM.  ADlE e t  
W O O D  (7% Chemist alid Uruggist, février 1900, p .  289). - La 
mktliode propos6e par les auteurs est basée sur  la prkcipitation 
de la potasse à l'état de nitrile double de potassiurri et de  cobalt, 
BcCo2 ( A z O ~ ) ~ ~  f 31120, et titrage en retour  de l'acide nitreux p a r  
le permanganate de potasse. 

Mode opérutozre .  La solution est traitée par le  carbonate de  
soude, pour éliminer les hases précipitables, puis concentrée a u n  
petit volume, acidifi6e par l'acide acétique e t  rriélarigke avec u n  
excks de  solution de nitrite double de  soiide et (le cobalt. Onlaisse 
en repos pendant vingt quatre heures, e t ,  au  bout de  ce temps, 
le précipité est filtré dans un creuset de  Gooch, lavé plusieurs 
fois avec une solution d'acide ac8tique à 10 p. 100 et finalement 
une fois avec de I'eau pure. 
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Le filtre d'amiante contenant l e  précipith est placé dans un 
t~echergiass et traité a l'ébiillition par  une solution diluée de 
soude ;  on  filtre e t o n  amène au  volume de  100 cc.; 20 cc. rie cette 
liqueur sont acidifiks par  S0'+H2, dilués et  titrés rapidenient avec 
une solution de permanganate de  potasse. 

LPS auleurs ont constaté que la tin d e  la rSaction est plus nette 
S saisir. lorçqii'on ajoute un  excbs de perrnangariatea la solution 
nitreuse et qu'on titre cct excbs avec l ' iodure de potassium et 
I'liyposiilfite de soude. 

En opérant l~essüi p rh ' i l en t  sur un sel p u r  d c  potassiuni. les 
auteurs ont reconnu que 11: précipité de nitrite double de  potas 
siurri et de  cobalt, au  lipu de posséder la forrriiile indiquke plus 
liaut, avait la coristitution suivarite : K 2 H C ~ y ( B z 0 2 ) 6 .  

En calculdrit d'après cette dernière  formule, les auteurs ont 
trouvé qu'un écliaritillon de kaïriite donne, par  leur méthode, 
18,13 p. 100 de K T )  et 1 2 , 0 3  p .  100 avec lecl i lorure de  platine ; 
un sulfate cornniercial de potasse a donné 5 0 , 4 k  p. 100 de K20  
avec la iuélliode volurriétrique et :,O p .  100 avec le clilorure de 
platine. FI. (1, 

Nniiseriii réactif des sels de potaasiiiin. - M. E .  WO[i- 
SEI: (Phrir7t~nc(~utisc/te I'ost, 1900 ,  p .  113).  - Le nouveau réactif 
préconisé par  l'auteur consiste tout siiiipleinent en une solution 
d'acide plios~ilionioly btlique à 10 p .  200 ; ce réactif, versé dans 
une ~o lu i io r i  acide d 'un  sel de potassiuni, détermine un précil)ité 
cristallin de  plios1)liornolyl)date d e  potassium ; en solution neu- 
tre, cc, précipit6 est très divisé. 

La réaction est assez sensible, puisqu'urie solution renfermant 
0 , i  p. 100 de potasse donne un trouble laiteux au bout d'une 
tieure ou Jeux .  

Lorsqu'on opère s u r  des solutions t r i s  étendues, une douce 
clialeur ou l'addition d'alcool favorise la précipitation. 

L'srnrnoniaque donrie Mgalement naissance à 1:i formation d'un 
prdcipité rie ptiospliornolybdate d 'ammoniaque ; lorsqu'on doit 
reclierclier la potasse daris UII rnGlange coriteriarit de  l'amrno- 
niaqiie, on commence par  chasser celle-ci ciri ajoutant de la 
soude i la solution et  en chaufarit  à l'ébullition ; on précipite 
ensuile la potasse dans le liquide ainsi ohtenu, après l'avoir 
acidule. Ç. F. 

Ihmsage i.lectrolytiqiia du eiiic- eii pisiirieiice di1 
inniigriiiiise. - M .  J .  K1L:I)EREK ( J n z m .  o f  a7ne~ican chem. 
Soc., i b 9 9 ,  p .  789)  -- L'auteur a reconnu que  le zinc se separe 
sous l'influence d'un courant électrique>, lorsqu'il est dissous à 
l'état de sulfale et qu'il  rie doit exister dans la solution,ni nitrates, 
n i  chlorures. 
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emploie le 
ution d'acide lactique, conteriarit O gr.  937 d ' i i ~ ~ u t ;  ~ U U L  1 CI;. 

iution d e  lactate d'ammciriiaque. contenant O g r .  500 d e  sel 
i cc.. 

lfate d'ammoniaque. 
volume total d e  la solution à électrolyser doit ê t re  d e  

c ; la cathode e n  platine argenté a une surface de i50  cent. 
s ; la distance entre  les deux électrodes doit ê t re  de 
it. 5 ; la tempkratiire d e  la solution, 2 6  d ~ g r k s ;  la force élec- 
otricr d u  courant,  4 volts, ce qui équivaut a 1 volt 5 et  0 , 2 0  
5 amperes pour  une surface de cathode de 100 cent. carrés .  
inps employé à I'élwtrolyse varie de 4 à 5 heures et  demie.  
cune trace de  inanganbse ne se d4pose sur la cathode ; quel- 
lis cependant, il peut s'en déposer sur  l'anode une petite 
tité à l'ktat d'oxyde hydraté. 
dépôt de  zinc est lavé avec l'eau, avec l'alcool, puis avec 

:r, e t  on  pèse a p r h  dessiccation a l'étuve et refroidissement 
un dessiccateur. Le liquide, durant l'électrolyse, prend une 
!Ur brune, lorequ'il contient du manganèse, mais celle-ci 
r a i t  t r ès  rapidement aprhs la fermeture du courant.  
5 résultats obtenus par cette méthode, en eiiiployarit un  
nge en proportions connuesde sulfate de zinc et de  sulfate de  
;an&, n'ont pas varié de plus de 0, i0  p. 100 pour la déter- 
lion du  zinc. 
proportion des réactifsernployés et celle des sulfates de  zinc 
manganèse ont Qté les suivantes : 

ide lactique, O gr. 730 A O gr.  380. 
itate d'ammoniaque, 5 gr. 
lfate d'ammoniaque, 2 gr. 
ic a 1'6tat desulfate hydratP, O gr. 50. 
nganbçe a l'état de sulfate hydraté, O gr .  16 à 2 gr .  

H .  C. 

i a l y s c  d i a  vert d e  P n r i a o i i  vert d e  H c l i w e i i i P i i r t .  
. 'Th. STILLMANN (Cb.eir~içal N e w ,  1899, p. 250). - Le vert 
iris pur  peut être corisidérél comme uri acbto-arsknite d e  
e ,  combinaison d'acide arsériieux, d'acide acétique e t  
[de d e  cuivre daris les proportions suivarites : 

Acide acét ique. .  10,06 
- arsénieux.  58,65 

Oxyde d e  cuivre.  3 i , 4 9  

iO0,OO 

:st très rare  de rencontrer un produit d'une composition 
siniple ; l'arsenic peut y exister i l'état d'acide a r s h i e u x  
c i d e  arsénique, et le cuivre sous la  forme d'oxyde cuivreux 
ixyde cuivrique. De plus, les différents verts vendus:rlans Io 
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commerce sorit sujets ii dc nomhrcuses falsifications, par  I'addi- 
tion de  produits &rangers, parmi lesquels on a constat6 la pré- 
seiice du  sulfate de baryte. du sulfate de  plomb, d u  clironiate de 
plorrib, de  l'oxyde d e  ziric e t  du carbonate de  chaux. 

L'auteur a Ptabli un  sclitirna d'analyse pour  les verts de Paris 
contenant les divers sels ci-dessus indiqués. 

On traite un échantillon du vcrt par AzO'I1 dilué et ajouté en 
excés; on chaufïe, o n  filtre, on lave le filtre avec de  l'eau chaude 
et on obtient : 

Un résidu Une solution 

Examen d e  la solution I - Celle-ci est additionnée d'un ltiger 
excbs de SOLH2 di lueet  Bvaporéeà sec clans une capsule ; on laisse 
refroidir;  on ajoute au résidu d e  I'Pvaporation de l'acide sulfuri- 
que di lué;  on chauffe, on filtre et on lave le  filtre avec de  I'eau. On 
ohtient : 

Un r6sitlu Une solution - -. 
PbSO' Il 

Le résidu est séché s u r  son filtre. calciné, pesé et  transformé 
par le  calcul en PbCrOL. 

Emmen de l a  solution II .  - On fait passer dans celle-ci un coii- 
rant d'hydrogène sulfuré jusqu'a saturation, en blevant l a  tempé- 
rature du  liquide vers 5 0  degr&. On filtre et on  Lave le précipité 
avec de l'eau contenant de l 'hydrogène sulfuré. On obtient : 

Uri rksidu Une solution 

E.mzmen 1 1 2 ~  nisidu. - On t.ransportc ce rksidu dans un 
becherglass et  on l'additionne [l'un excks d 'une solution d e  sulfure 
de sod ium;  on chauffe Iégbrement pendant une dizaine d e  minri- 
tes; on filtre et or1 lave le résidu irisoluble avec de l'eau ; on 
ohtient : 

Un résidu Une solution 
F __RJ. 

(;us IV 

Le rbsitlu est rlissous dans l 'aride nitrique dilué ; na filtre pour 
séparer le  soiifrc, e t  on dkterminc le cuivre dans le filtratuin par 
l'électrolyse ; on ohtient Cu. 

Exameu de la solution I V .  - (;clle-ci est acidulée par IICI ; on 
la traile par I'liytJrog8ne sulfurH jusqii'à saturation ; on filtre; on 
lave avec une solution aqueuse d'1iydrogl:ne sulfuré et on diiter- 
mine l'arsenic par  la niétliode d e  Kessler ; on  obtient par  le cal- 
CLII  r \s203. 

Exanaen de la solution I I I .  - Celle-ci est mise A bouillir ,  pour 
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éliminer l'liydroghrie sulfur8: et rendue alcaline avec de I'ainmo- 
niaque ( i )  ; on  chauffe, on filtre et on lave le  filtre avec de l'eau 
cliaude : on obtient : 

Un résidu - 
Cr"OHj6 

Une solution 
v 

Examen dzc rksidu. - Celui-ci est séché sur  son filtre, calcinil: et 
pesé a l'état de Cr203 ; on calcule a l'état d e  I'bCrOs. ( ~ e  poids 
d'oxyde de chrônie doit corresporidre au  plomb trouvé dans la 
solution 1 et dosé a I'élat d e  PbSOL). . 

Exavlen de lu solutzon 17. - On l a  traite par  l'hydrogène sulfuré 
a saturation; on filtre et on  lave le résidu insoluble retenu sur  le 
filtre avec d e  l'eau contenant quelques gouttes de sulfliydrate 
tl'amirioriiaque ; on obtient : 

Urie solu t io~ i  
VI 

Exunzen du ~ i s i d u .  - Le résidu est dissous dans HCI dilué avec 
beaucoup d'eau ; on chaufie et on précipite la solution par le car- 
bonate de soude, ajoute en très IOger ex&; l'ébullilionest main- 
tenue pendant trois niinutes ; on  filtre le précipit6 de carbonate de  
zinc ; on lave soigneusement avec de l'eau chaude ; on  sèche;  on 
calcine e t  l'on pèse a l'état de  %no.  

E x m a n  de la solution V 1 .  - On la porte à l'ébullition pour  
cliasser l'liydrogbne sulfuré,; on ajoute quelques gouttes d'ammo- 
niaque, puis un excks (le solution d'oxalate d'ammoniaque ; on  
laisse reposer pendant deux heures;  on filtre le précipite d'oxalate 
de chaux; on lave avec d e  l'eau contenant 4/10 de  sonvolume 
d'ammoniaque ; on  sèche, nn calcine et l'on pèse à l ' h t  de Ca0 
et on calcule CaC03 correspondant. 

Examen du piwnier risidu formé pur BaSOL et I'bS04 - Celui-ci 
est placé daris uri beclierglass, el or? lui ajoute un  excks de solution 
saturée d'acétate d'ammoniaque; on chauffe pendant une dizaine 
de minutes; on filtre le  résidu insoluble ; on lave celui-ci avec 
de l'eau cliaude; on obtient : 

Un résidu - 
BaS04 

Une solution 
VI 1 

Le rcsidu est séché s u r  son filtre, calcine et pesé a l'état (.le 
BaSOi. 

Examen de la solution V l 1 .  - On ajoute à celle-ci d e  l'acide 
sulfurique d i l u é ;  o n  évapore à sec dans une capsule; o n  
reprend le produit d e  l'évaporation par  l'acide sulfurique 

Il) Si l'on observe un  prkcipite floconneux blaiiclititre, et que quelques 
gouttes d'aiiimoniaque ttjoutéos en e x c h  le  dissolvent, ce prkcipitk est d e  
l'oxyde de zinc. 
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di lué ;  on chauffe, on  filtre et on lave à l'eau chaude la partie 
insoluble retenue sur  le filtre ; on sèche le filtre et son contenu ; 
on calcine et on pbse à l'état (le PI->SOS. H .  C. 

I ) o R ~ ~ : . R  rapide tlii tuiig*tPiia ni6tnllique dans I r s  
poudres iiiriustrieïicu. - M M  FRED. IBBOTSON et H A R K Y  
BKEAKLEY ( C h m i c a l  News, décembre i899 ,  p. 2 9 1 ) .  - Le 
tungstène pulvérisé est eniployé trPs fréquemment daris quel- 
ques acibries. Cette poudre coritierit gérihilernent 90 p. 100 de  
tungstène mC:talliqw, 4 p .  100 de silice, environ la même propor- 
tion de  fer et quelques centièmes de  sulfure de  manganèse ; quel- 
quefois aussi on y rencontre une petite quantité de molyl)dène, 
plus rarement de l'étain et du  niobium ; elle contient aussi quel- 
quefois environ 3 p.  100 de carbone, quelques traces de tungstate 
de soutle, d ' o x y g h e ,  etc..  

Le principal d é m e n t  à doser est le tungsténe. 
Ide prociid6 usuel, pour le dosage de  ce corps dans les produits 

en poudre,  est le suivant : on oxyde A l 'état de  l'g03 par  calcina- 
tion au  rouge ; on élimine la silice par  l'acide fluorhydrique; on 
fond avec du  car1)oriate de soude, et ori p r k i p i t e ,  après  traite- 
ment par I'cau, avec le nit,rate de  mercure  ; le précipite de 
tungstate mercureux,  après dessiccation et  lavage, est calciné, ce 
qui  donne TgO? Chi emploie, pour  cc dosage, environ u n  derni- 
gramme de  matikre. Les principales objectioris qu'on p ~ u t  faire 
à ce procédk sont les suivantes : lu  le rksidu d'acide tungstique 
est souverit coritaniirié par  quelques traces de silice ; 2 O  la pelite 
quantité de matikre ernploytie peut donner lieu à des erreurs  
trPs importarites ; 3 O  le temps employé à urie seniblable analyse 
est assez long. 

Les auteurs croierit intéressant de signaler urie méthode plus 
rapide et aussi exacte. 

On pèse 3 gr. de  n i a t i b e  dans une capsule de platine ; on cal- 
cine pour  t rmsforineren TgOQt on pèse ( A )  ; on traite par I'acide 
fluorhydrique el on repèsc (BI. La différence en t re  A et B donrie 
la silice. On ajouie (le l'eau, puis la moitié d e  la grosseur d'une 
noix de soude caustique pure ; on fait bouillir, puis on dilue a 
200 ou 300 cc. et or1 filtre ; on rtiuriit le filtraturri e t  les eaux de  lava- 
ges (a) ; o n  calcirie la partie insoliibli et on p6se (C) ; on dissout 
le résidu insoluble tlaris une petite qiiaritité d'lICI ; on dilue plu- 
sieurs fois le voluriie; on filtre, e ton pèse leprécipi té  de T g 0 3  ( D l ;  
on conserve le liltratum (0). Llans les données ci-dessus, B repré- 
senteTg03 +Fe  et bln combinés à Sg03. 

Le fer et le rriariganèse à l'état d'autres roinposés sont repré- 
sentés par  C - L I .  

il - C + D donne la proporlion de I'gWpouur 3 gr .  de I'échan- 
tillon. 

Le filtrat (a) et le résidu (D) contiennent l a  quantité totale du 
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tungstkne, et on peut faire une déterinination directe de ce com- 
posé, si on le  dksire. Le filtrat ( t i )  contient le manganèse et le 
fer, lesquels peuvent é t re  séparés et  dosés de  la manière ordi- 
naire. 

Le fer n'est pas toujours pr6sent dans les produits en ques- 
tion. 

D'aprhs les expériences de l'auteur, Io soufre peut influencer 
les résultiits. Quelquefois, i l  peut étre coiiiplètement cliassé a I'état 
d'hydrogène sulfuré,  lorsqu'on traite par  I1CI dilué, o u  à l'état 
d'acide sulfureux lorsqu'on calcine; dans tous les cas sa présence 
est sans importance ; mais, s'il n'est pas élitniné par  la calcina- 
tion, les résultats par  le  procide rizpide, sont trop élevks. D'u~ie 
façon gbnérale, le tungstène métallique chargi: de soufre n'est 
pas eniployé daris les aciéries, et la premiére opération il faire 
est de reclirrclier le soufre, ce qui est très facile. 

Bien que les poudres niétalliques d e  tungstbne ne soient pas 
complètement attaquées par l 'eau régale, on peut cependant y 
reconnaître le  soufre ; iriais i l  est préférable de les at taquer  au  
chalumeau, par le nitrate d e  potasse, puis de  dissoudre 1c produit 
de la fusiori dans IlCl e t  d'évaporer à sec dans une capsule, puis, 
aprhs trailenient par l'eau, d e  précipiter par  le chlorure d e  
baryum la solution obtenue. 

L'oxygène a aussi son importance ; l e  poids atomique d u  
turig"he étant fort klevi.,, la présence d e  2 p .  100 seulenient 
d 'oxghe  est kqnivalente a î O p. 100 d'acide tungstiqiie. 1.a dkter- 
mination par difierence est tout à fait incertaine. La determi- 
nation directe tlc, ' l 'yOhst  plus ou moins exacte, lorsqu'on traite 
à une chaleur modérée l'échantillon par  HÇI concentré ajoute en 
p n d  excis. Cet acide n'a qu'une action très faible sur le tungs- 
tène mC.,tallique, et il dissout complètement TgO3, lorsqu'il n 'a  lins 
ete'calçini : les auteurs ont l'intention de  revenir sur  ce pointpro- 
chainement. 

Le carbone peut Stre estimd par  calcination d u  produit dans 
I'oxygtrne, et, si I 'é~liantillon a été placé dans une nacelle de pla- 
tine spacieuse, or1 peut uliliser l e  résidu d e  I'altaque pour le  
dosage ri(: Si, Tg, Fe e t  Mn cnmnie on l'a décrit. 

H.  C. 

1)oaaqe titriinétrirliie de l a  cliaux. - M. 1,. [II; KO- 
K I N C K  (Bii11. Assoc. belge des chimi,\fes, février 4900, p .  691.- Le 
procédé dc dosage de la cliaux par  prkcipitation à l'état d'oxalate 
et titrage de celui-ci par le periiiangariate est bien connu en prin- 
cipe, niais trhs peu employé. Pour avoir un  résultat exact, i l  
importe que la ctiaiix soit précipitée eritihrerrierit i l'état d'oxa- 
late ; i l  faut donc éviter la formation de carbonate, qui se produit 
lorsqu'on ajoute 1 oxalate, aprks avoir rendu la solution alcaline 
par l'ammoniaque. L'auteur évite cet inconvénient en partant 
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d'une solutiori qu'on acidifie netleinent par  HCI et qu'on cliaiiffe 
A l'ébullition pour la priver d'acide carhonique. Or1 additionne 
cette solution d'un excès niodéré d'oxalate d'ammoniaque et on 
la porte de  nouveuu à l'ébullition ; oii ajoute ensuite de I'ainmo- 
niaque goutte à goutte, sans cesser d e  faire bouillir, e t  jusqli'a 
réaction alcaline Le précipité ainsi obtenu se  dbpose facilement 
et  peut être filtrd immkdiatement. 

On lavel'oxalateà l'eau chaude, par décantation, puis on  incline 
l 'entonnoirsur le gobelet qui a servi à la précipitation, et,  à l'aitie 
de la pissette, on fait couler la majeure partie d u  précipitk qui 
avait 6té entriinti par  les eaux de lavage. 

On replace l'eriloririoir s u r  le gobelet, e t  on verse s u r  le filtre 
environ 30 cc. do SOiF12 ail 1/10. cliaiiffi vers 60 degr8s. Les 
clerriièrcs traces d'oxalate sont ainsi dissoutes, et l'eaii chaude 
entraîne, par lavage, l 'acide oxalique formi!. On effectue ensuite 
le  titrage au permanganate en présence d'un excès de SOLIl2. Le 
papier d u  filtre est sans influence, mais on peut facilenient s'as- 
sure r ,  par ui: essai à blanc, d u  volume de permanganate rkduit 
par  quelques traces (le matière organique enlevées au filtre. 

On peut égaleiritwt appliquer le titrage r:n retour .  en se  servant, 
pour la pri:cipitntioii do la chaux, d'un volume connu de  solution 
titrée d'oxalate d'ainmoniaque e t  t i trant par  le  permanganate 
l'exc&s corileriu daris le liquiile filtré. 

G .  S. 

M8lliode rrtpide de c l o n m g m  de la chnun dans les 
icorie'i de Poura. - M. TITUS UI,I.(I< (E~lgineer a r d  Jlil~ing 
Jo/urnrtl, iPOO, p .  164) .  - Cette méthode est une niodification de 
celle de  F. D .  Aller. Un dissout O gr.  5 de  l'écliantillon pulvbrisé 
dans 30 cc.  d'eau cliaude el 6 cc. d'AzOYU, et on agite d e  temps eri 
temps potir emph:lier la scorie d'atllidrer au  fond du  vase. Les 
petites quarititks de  soufre et rie charbori non dissoutes peuvent 
être ri6gligLes. Uri dilue à i SU cc., e t  on ajoute une goutte de  SO'H2 
pour  precipiter le baryum qui  peut ê t re  prksent, puis on fait 
bouillir .  Pendant 1'i:bullitiori. on ajoute goutte à goutte de I'am- 
moriiaque, e n  agitant chaque b i s ,  jusqu'à presque neutral i~é.  
La solutiori tlevient rouge fonck, mais il n'y a qu'un peu de silice 
prkcipitée. On ajoute environ 3 gr. d'oxalate d'ammoniaque, et 
on fait houillir pendant quelques minutes. 

Le fer et la silice restent en solution, e t  l'oxalate de  cliaux est 
précipité en grains assez volumineux ; il est filtré e t  lavé rapide- 
ment. On lave à l'eau chaude, puis à l 'amrnoniaqiie et deux fois à 
l'eau cliaude, puis on titre la cliaux par  le pernianganate de po- 
tasse. 

Ce dosage peut ê tre  eifectuk en 15 à % O  minutes. 
P. T. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l~t%ei~iiiioatiaii qiiniititative d e  la celliilose nou 
ti.aiiaPoi-iiiée da i in  In iiitroeolliilose. - h1M.G. LUKGF 
et E.  WEINTRACB (Keits. f. an,qeu~. Cl~enz ie ,  1899, p. 473). - La 
méthode liahituclle de  dosage de la c ~ l l u l o s e  dans la nitrocelliilose~ 
au moyen de la solutiori de sulfurr. de sodium, n'est. pas exacte, 
car il reste toujours une certaine quanlitt': de  nitrocellulose non 
attaquée Les auteurs emploient de prkférence une solution alcoo- 
lique d'éthylate ou  de méthvlalo ou d'aniylate de  s o d i u m ;  la 
réaction est presque ins tan tank  el complhte. 

L'opération s'exb.ciite de la riiarii&re suivarite : on dissout, dans 
100 cc. d'alcool, de ? à Y gr. de sodiiirn m k d l i q u e  ; on  filtre cette 
solution, e t  on  la &lange avec 100 cc. d'acétone ; on prend 
150 cc. de  ce mélange, qu'on met dans une capsule d e  porcelaine 
contenant 5 gr.  de  nitrocellulose, e t  l'on porte la température à 
40-S0 degrés au bain-marie ; au bout d e  trente minutes, la 
réaction est terminée ; or1 filtre, afin de séparer le précipité, 
qu'on lave d'abord a l'alcool, et qu'on dissout ensuite dans l'eau ; 
on filtre e t  on lave le précipité avec d e  l'eau lkgkrement acidulée 
par IlCl. ; gén0ralemerit, ce premier traitement n'est pas suffisant, 
et le précipith renferme toujours des traces d e  riitrocelliilose ; on 
le traite alors pendant quinze minutes au bain-marie à :.O degrés 
avec les 50 cc. de solbtion alcoolique d'ktliy la tede srdiiim restant ; 
on filtre s u r  un filtre taré et on lave a I'eau acidulee. puis on 
sèche a 100 degrés e t  on pèse. 

F. 

Essai de la créonots do bois. - M .  L F. KEBLER 
(Amer .  Journal of I'harnzacy, 1899, p. 409). - La composition 
des créosotes commerciales varie suivant l'espéce de  bois 
employée pour la distillation et suivant les métliodcs de  sé -  
paration de la créosote des produits tlisti'lks. En gbriéral, les 
créosotes sont composées par  lin mélange de produits pliénoli- 
ques, e t  on peut g rencontrer principalement : l e  phénol (boui l-  
lant h 182 degrés), le paracrésol (203 degrés), le  xylol(220 degrbs), 
le gaïacol (200 degrés), le crésol (219 degrbs), 171iomocrésol ou  
dirriétliylgaïacol (230 dcgr t?~)  et  le cœrulignol ou  propylgaïacol 
(2b1 degrks). 

,La créosote de  bois peut ê tre  regardée comme coiisistant 
en un mélange de  gaïacol et de crésol ; mais, dans ces der- 
niers temps,  l'auteur a établi qu'il était difficile de rencontrer 
dans le commerce une créosote conteriant plus  de 20 p .  100 de  
gaïacol ; il corisidLre la terieur Blevée indiquée par quelques 
chimistes conirne Btant due a une imperfection des méthodes 
d'analyse eriiployées par  eux. 

La diff6renciation des créosotes provenant d'cspèxes de l ~ o i s  
diRérentes est très problématique. Hirschsolin ( P i w m .  Zei'ts. f 
Russeland, 1898, p. 8 0 i )  a décrit quelques procéd6s pour  distin 
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guer les crGosotes de hatre  [les créosotes d e  houleau, de  sapin et 
de  genièvre ; niais, d'après les expériences de  cet auteur ,  les 
essais, quoique coricluarits pour des produits non inélangEs, sont 
coinplèteinent incertains loisyu'il s'agit de mklnnges de créosotes 
provenant de  difforentes essences de bois. 

La crCosote de  clihne est plus caustique que celle de lietre, 
ce qui provienc do c e  que la premikrc contient plus d e  rriorio- 
pliinols e t  moins rlc gaïacol que la deuxii:me. La proportion de 
crésol et de  ses lioinologues est la mêine dans les deux. 

La créosote de pin distille vers 200 à 220 (legrés et contient 
40 p. 100 de monopliénols, ?O, 3 p.  100 de gaiacol e t  3 7 , s  p. 100 
de crésol et de  ses homologues. 

La Pliarniacoliée des Etats-Unis fixe. comme densité minima 
d'une créosote, 1.070 a 15 degrés, tandis que la Pharmacopée 
britannique donne, comirie densité la plus basse, 1 .O79 à 18 
degrés. 

L'analyse de six écliantillons de diverses créosotes américaines 
est consignée dans le  tableau suivant : 

Qii i~nt i t6  de substsnces distillant aux teiripirstures ci-dessous. 
----- -- 

1)ensité 1900-20(1~ ">i)U!~-40:i~ "7115"-2 lUo 210°-215" 215°-d200 2200.2280 

Pour la détermination dugaïacol,  l 'auteur recommande le pro- 
cédé suivant : 5 cc.  de cr4osote sont inélangés avec 50 cc d'une 
solution alcciolique à 2 0  p .  100 tl'liydrate de potasse, e t  les com- 
posés cristallins de gaïacol et de crfisol, obtenus aprks  un repos 
de IO i 30 iriiriutes, sont press& eritre plusieurs doubles de papier 
a fillre, jusqu'à dessiccation cnniplkte. La masse ainsi obtenue 
est miilangée avec 5 cc. d'une solution a 1 0  p .  100 de  SOiH" ppuis 
c h a u f f k ,  jusqu ' i  ce  que le gaïacol et le crisol viennent nager à 
la surface. On ajoute ensuite de l'cati, jusqu'à ce que  la couclie 
liuileuse torntie au forid du vase a rbaction. on dPcante la couche 
aqueuse, piiis on  ajoute 4 cc d'ammoniaque. Legaïacol, dans ces 
conditions: se transforme iiiimhiiatemenl en un composé solide et 
cristallin, et, aprBs quelques instants, le crésol donne un composé 
semi~cristalliri .  Si l on traite ce inalange p a r  !a benzine, leder- 
nier composé se  dissout, e t  le coiriposé ammoniacal de  gaïacol, 
resté insolulilc, peut ktre s iparé  p a r  décantation ou filration, 
pilis lavé. Finaleirierit, on le traite avec SOLI13 à 10 p. 100 et on 
extrait  le gaïacol mis e r ~  liberte avec la benzine ; on  évapore 
dans urir: capsule tarée, puis on pèse. 
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Pour recliercliw le phénol dans une créosote, on opère de  la 
façon suivante : un volume de 1'6cliantillon est mklangé avec un  
iiiélange de 3 parties de glycérine e t  une partie d'eau, et o n  
laisse les liquides se skparer.  Lti diminution d e  volume d c  la 
créosote employée représente approximativement la quantité des 
impuretbs phénoliques. 

D'après l 'auteur, ori doit eonsidkrer coirime une boririe créosote 
pharrnaceiitiqiie celle qui présente les caractères suivants : 

Poids spécifique non infkrieur ii 1 .O80 à 15 degrés. 
Point d'ébullition compris entre 200 et 220 degrés. 
Kéactiori neutre. 
Essai avec la solution alcoolique de potasse indiquant une 

certaine quantile de gaïacol. II. C. 

D o s a g e  du ttirilliuiai à I'étnt d e  chroiiicite.  - 
MM. BROWNING et HUTCHINS. (Zeits. f .  anwg. C h m i e  1899, 
p. 380). - La solution de nitrate de  thallium, rendue nettement 
alcaline a u  moyen de  quelques gouttes de  carbonate de  potas- 
sium, est cliau ffke 1 70-80 degrés On ajoute alrirs un léger exces 
de bichromate de potasse. Lorsque la précipitation est complète, 
et peridant que  la solution est encore chaude, on filtre le  chro-  
mate sur  de  l 'amiante; on le  seclie sur  une petite flamme et on le 
pèse. 

On peut aussi doser  volunititriquenient l e  tlialliurn; dansce cas, 
on ajoute u n  exces de  bichromate de  potasse dont on connait 
le t i tre.  e t  on dose ensuite l'excès de  chromate contenu dans le  
liquide filtré. C. F. 

IBosege wol i inié lr iqi ie  do l'hgrlriiaiiie - hl.  l\lhllPiI 
((;uzz ch,im,. idal.. 1899, 1) .  ? C a ) .  - 1,orsqii'on fait &air un iodate 
alcalin sur  I'hydrazine eri solution, celle-ci se  tlécompose avec 
dégagement d'azote e t  mise en liberté d'iode, et la solution de- 
vient acide. 

Pour doser I'liydrazine, on  en dissout une  quantith connue, e t  
on additionne la l iqueur  d'un excks desolution décinoi'rnale rl'io- 
date d e  pothsse. O n  chauffe pour  chasser I'iodi:, e t ,  aprPs refroi- 
dissement, on acidifie par SOLH%t on titre à l 'liyl~osulfitc l'iodate 
non décomposi.,. G .  S. 

B I B L I O G R A P H I E  
L e  fliior e t  ses eoiiilmseis, par II. M o i s s h ~ ,  irierrihre d e  l'Iris- 

titut. - 2 vol. de 396 piges  (Steinlieil, éiiitcur, 8, rue Casimir Delavigrie, 
Paris). P r ix  : il3 fr:- Les chiinistks liront avec fruit et avec plaisir le 
volume que JI. Moissan vierit de consacrer au fluor ; ils y trouveront l 'en-  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sernble des helles recherches que  ce maitre  de l a  cliirnie minérale a pour- 
suivies depuis plusieiirs anni'es su r  cet déir ient .  

Le volume est divisé en 7 cliapitws. Le premier est consacre! h l'exposé 
des reclierclies qui ont amené I'isolcincnt dii fluor. 1.a partie Iiistorique en 
est  coinplkte ; elle montrc les efforts infriictiirux des nomhreux savants 
qui  ont  elierché ?i isoler le f!uor. 

Le second cliapitre contient la description des nouveaux appareils ser- 
vant h produire le tliior. M.  Jloissan est jiarl-criii B r e n ~ l r e  plus pratique 
la  préparation de ce corps en siibsiituarit les appaiei ls  en cuivre aux 
appareils en platine, ce qiii a permis d e  construire des iippareils d e  plus 
graride ilirrit!nsiori. I I  a ,  eri riiéirii: Icriips, aiigrrieriti: la surface des élcc 
trorles et pert'eetiouric les mo,ycns d e  ret'rigéralioii, ce qiii a ~ierni is  de 
h i r e  I'iilertrolyse de  1':ii:ide flii«rliytIriqiie siir iirir plus gr;irirIc: rriiisse et 
ayec plus d e  régular i té .  La prtiparation du fliior est ainsi rlcveriue rela- 
tivement facile. 

Le ctiapitre III  c i l  relatif aux propriétés pliysiqiics di1 fluor : les cl iap-  
tres IV et V traitent d e  l'action d u  fluor siir les rnét:illoitlcs et les métaux. 

Dans le clmpitre \'le, h l .  .)loissari étudie l'action exercée par  le fluor sur 
divers coniposes organiques. 

Erifiri, le cliapitre VI1  est relatif B l'éluhc tic quelques constantes et  d e  
quelqiies propriétés d u  tluor. Parnii ces propriétés, signalons l'action si 
curieuse d u  tliior su r  le verre. Le fluor, hien exempt d'acide fluorhy- 
dr ique,  ne r1i:polit pas le vcrrc ; il ne 1':ittaque qu'avec une  cxtrkme len- 
teur  et déplace lentement I'oxjgéric du silir:ate. 

L'ouvrage s e  termine par  une  hihliopr:ipliie très compl6te su r  les tra- 
\ a u x  relat ib  au fluor. 

Les Noiiveaut6s chiuiiqiiea pour 1900, par  C .  POULENC, 
docteur 6s scieiices, (J.-B. Baillière et  fils, éditeur, 19, rue  Ilaiitcfeuille, 
Paris) .  Prix : 4 fr. - Pour Iii ciriqiiii:rrie I'cii~, XI. C. Poulenc: publie un 
volunie destin6 à faire conriaitrc les uouvc:iux appareils de lahoraloire et 
It:s rriétlioties rioiivelies de rei:lieri:l!e app1iqui;es i i  la scierice et  à l'irirlus- 
trie pentlürit l 'année 1898. C'est u n  oiivragc d e  prbs de 300 pages, avec 
18% figures intercalées dans le texte. 

Le plan général de l'ouvrage est à pcu prbs l e  in&nie que  celui des 
qua t re  volumes prficeilents. 

Dans le premier chapitre, I'niiLeur raiigc quelqiies appareils d e  physique 
appliqués la eliimie e t  destinés la détermiiiatiori de> densités, des 
températures, rles soliitii!ités, etc.. Ilans Ic deuxièrrie cliapitre, il passe en 
revue les appareils d e  rrianipulations cliirniqiies, tels qu'appareils de 
chauffage, appareils distillatoires, appareils k extraction, etc.. Le troi- 
sikrne cliapitre comprend le i  al)pareils ~J'Plectricité cil gknkral. Le qua- 
trii:irie cliapitre ej t  coiiiacré à I'aiialyse en gériéral. Krifin, l'auteur a 
réiirii doris u n  cinqiiième cliapitre les app:ircils intéressant In bacté- 
riologie. C.  C. 

l i i r  garciiicc et l'indigo, par G . -F .  J A U B E R T ,  1 vol. de 
l b 6  pages, d e  l'encyclop!die Lkauté (Gautliier-Yillars et Masson, édi- 
teurs) .  P r ix  2 fr. 50. - La garance ct I'intligo sont deux des plus 
anciennes coiileurs e n  usage dans  la teinture des rtoffes e t  ces deux 
su11st;inccs on t  suscité un riornbrc considér,il~le tlc t ravaux,  ca r  leur cons- 
titution n'a éte cornpl6lernerit mise en lurnihre qu'il y a peu d'années, par 
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Graelie et Liebermann, d 'une part, et par  Adolphe von Baeÿer, d 'autre  
part.  

C'est g r i c e  à ces travaux que  l ' industrie a été dotée d e  produits artifi- 
ciels plus purs  et obtenus à nieilleur compte que les produits naturels. 
Le produit synthétique, pour l'alizarine, a totalenient remplace les 
ancieriries p u t l r e s  d e  gararice ct, pour l'iridigo, il est en trniri d e  suivre 
la niSrne voie. 

M Jaubert  a divisé ce volume en trois iiarties. Dans la »remiére. il 
traite d e  la garance naturelle et de la garance artificielle ou alizarine. 

Dans la seconde partie, i l  traite de l'indigo naturel, et, dans  la  troi- 
sicme, de l'indigo artificiel. 

Chacune de ces parties est traitée d'une rnanibre cornplète et  sans  
ditails oiseux ; c'est iiri  trés intéressarit petit volurrie. 

Le dosage d e  l'alcool, par DUJARUIS,  successeur de Salleron, 
24, rue Pavée, Paris .  - Dans cet,te brochure, hl.  Diijardin indique l a  
rnariibre d'opérer l e  dosage d e  l'alcool par distil1:itiori. I I  rrientionne les 
décisions des divers labor~, i~oi i~es el adriiinistralioris puliliques relatives B 
ce dosage. 

Il indique aussi la tacon dont on  rléterniine la densité originelle des 
bières, d'aprks le nouveau régime iiscal applique par  l'octroi de Paris. 

E#ulletiri ritcieiit,iliquc et  i1~1111~trie1 d e  la  niairuin 
Ruure-Uertruucl. - La maison Roure-Bertrand fils, de Grasse,  
vient de fonder un Bulletin scieritiliqueayanl pour but d e  suivre I'é\olu- 
tion continuelle que  suhit l ' industrie des parfums et des Iiiiiles esseri- 
tielles. Ce Bulletin, q u i  paraîtra une ou plusieurs fois par  a n ,  selon 
I'ahondance des documenh ,  sera  publié en larigue friiriçaise, en langue 
allemantle et  eri langue anglaise. 

Nous devons teliciter Al. Roure-Bertrand d'avoir e u  l'excclleiite idEe de 
crker u n  Bulletin dans cette région française du Nidi, si hieri placée pour 
:a produ~:tinri t:t. I'kliide des parfiliris, car  rious ri'avioris, rlaris le rriPrrie 
genre, que  le Bulletin serriestricl de Scliirnrnel e t  Cln, de Leipzig. 

Le premier numkro d u  Ilulletiri (mars  1900) renferrrie (le fort intéres- 
sants renscigriemenis, notamment s u r  la formation des e;serices dans  les 
plantes et s u r  les constarites physiques des huiles csseritielies. 11 se ter- 
mine par  u n e  revue des travaux récents s u r  les parfums e l  les huiles 
essentielles. 

Pi.imciro?r eleinentoa de  ehimien niicilyticn riiiue- 
rrile org:tiiicrn, par  F E R R E I R A  n A  S ILVA,  p r o f e s ~ e u r  d e  chimie orga-  
niqnc et arialytiquc B 1'Acadéniie polytechnique de Porto. 1 vol. d e  2 2 0  
pages avec Fi3 figures. - L'auleur avait puhlic!, en 1895, une  première 
édition d e  cc volume, qui  est actiiellenicnt épuisée. 

Dans cette noiivelle édition, l'auteur a ajoute l a  seconde partie, relalive 
à l'analyse (les corps organiques les plus réparitliis. 

Ce travail est p r é ~ e n t é  d'une maniére trbs claire et parfaitement appro- 
priée au travail de laboratoire des dbves.  A la suite d e  chaque groupe, 
l'auteur a résuirie en un petit tableau les réaclions caractéristiques des 
c:orps Cturli6s. 
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C n  certain nombre d'exeniples d 'analyses,  choisis avec méthode, servi- 
ront  à guider les éléves. 

Rous appelons tout paiticulièrerrient l'attention s u r  la seconde part iedu 
volurne relalive à l'arialyse org;iriiqiie ; l'auleur a pris les principaux 
groupes tic substances organiques ; clans chacun de ces groupes,  il rncn- 
tiiinne Ics corps qu'on rencontre le plus  fréquernirierit, e t  il a institué, 
dans  chaque groupe,  u n e  marche systéniatique de recherches. 

Voici les groupes étudies ainsi : acides, alcaloides, tiydrocarhiires et  
leurs dérivés chlorés et  nitrés, alcools et plienols. aldéliydes, Iiydrates de 
carbone, é thers ,  cornposés azotés basiques ou inrliff6rents. 

Ln résumé, l 'ouvrage d e  Al. Ferreira  d a  Silva est appelé  à rendre des 
services 2 ceux qui  veulent étudier l 'analyse cliiinique niinérale e t  orga- 
nique. 

La 11a111adi0 d e s  c ~ B ~ ~ R ~ ~ I I ~ ( : P I I .  par  hl.  J o s i  hl. DE t i o i c o ~ -  
C H F A .  - On sait qiie le terrible f1l:;iii qui dktriiit les c:h;\taigriirrs d ' h -  
ropc r s t  une  maladie endcimique, qui sc  niontiz, d 'abord,  sur  les fcuillcs, 
losquelles prennent iine teirite jaune-rougeatre; le tr.uit est également 
atteint ; il avorte et tonihe avcc les feuilles, e t  la iiialadie, s'erripararit 
ensuite des hourseons c t  des br;inclies aririueiies, les si'ciie e t  fait prr i r  
l 'arbre.  Dans le rapport trks docuiiienie que  hl.  d e  Goicoecliea vierit de 
publier, cctte maladie est ;ittrihuee i l ' invasion des parties Lcndres e t  
vertes du Custa~ceu vescn,  par uri champignon que l 'auteur a conscicn- . - 
cieusenient 6tiitlié e t  qu3l  range dans  la classo d &  Champignons  Phy- 
cornicètes, famille des I'eronosiioriicés, de l 'ordre I 'hl / lopti thora,  le .. . 
P/iylopti thorc~ castunicola. 

L'auteur, se hasant s u r  la nature cryptogamique de l a  maladie, pré- 
conise l'emploi soit d e  in  bouillie hordelaise, soit du  sulfate de cuivre, 
seul ou mklangé xvec de la clianx en s»lutit)ri à 3 «II 4 p .  100, pentlarit le 
mois de juin, lorsqiic les boiirgcoris arinucls o n t  :icquis undévcloppement 
régulier. 11. d e  Goicoecliea afliriric avoir ohtenu dans  çcs expkriences un 
plein succés. 

V. IIE LAFFITE. 

H c c u e i l  des lois et règlenientu belges relatifri au 
commerce des deiiréeh-rilimeiitai&, par  E .  GHOGSARD, 
inspecteur d e  la fahrication et d u  commerce des denrées alimentaires 
chez hl. I.airi;irtiii, @dileur ,  20 rue tlii Marclié-au-Huis, à Hriixelles. - 
Ceux de nos conipatriotes qui s ' intéressent à ce  qui  s e  passe cliez nos voi- 
sins l i ront  avcc irit6rî:t le Recueil que vient de publier hl .  Grognard et 
dans lequel il a réuni les lois et réglements belges qui  conccrnerit le com- 
merce  des denrées alimentaires. Cet ouvrage est accompagrié d e  commen- 
taires et d e  l 'exposé d e  la jurisprutlence des cours  et tribunaux. 

Ce recueil sera tenu au courant par des supplt~meiits qu i  paraitront cha 
que  fois que  paraitra iine loi nouvelle C U  un arrèti: nouveau applicable au 
commerce des denrées alirrieritaires. 

(1. c.  
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 
Ciiiqiiième -coiifkreuc?e de l'Association iiiteriin- 

tioiiale des chirnist,es de l7liicliistrie di1 Cuir. - La 
cinquidine conferencc d e  I 'Associut ion intemationale des ch i tn i s tes  
de l'Industrie du Cui?. aura  lieu à Paris ,  du 28 juillet a u  1" août 19U0, 
R l 'hî~tel des Chambres syndicales. 40, ruc de Lancry. Les personnes qui  
desirent prendre part aux travaux de cet te  conférence sont priées d'en 
informer immédiatement 11. G. Parker, secrétaire gPnéral d e  l'Associa- 
tion, Herold's Institiite, Drurnmond Hoatl, London. Angleterre. 

Inaugiiratioii du nioiiiiriicnt élevé en  I'horiiieiir de 
Lavoisier. - L'inaugiiration d u  monument  élevé en l 'honneur d e  
I.avoisicr aura lieu lc 27 juillet 1900, sous la  présidence deJ1. le Ministre 
de 1'Iristrui:tiuri ~ n ~ h l i q u c .  Ce rrioriiirr~erit, di1 a u  st:ulpteur.B;irri;is, sera  
Erigé sur  la place tlc In hllatlcleine, daris I'axc de la rue Troricliet. Il con- 
siste en uiie slatue de hrorize, dont le piédestal porte, sur  deux d e  ses 
faces, des hns reliefs rcpréseri tmt,  d 'après  des docuniciits authenliqucs, 
Lavoisier travaillant tl:ins son lahorntoire a r e c  sa  ferrime, qui écrit sous s a  
dictie, e t  Lavoisier cxposarit ses dkcouvertcs devant I'Acadbrnie des scien- 
ces. La soiiscript,iori a produit u n e  somrrie totale d e 9 9 . 3 7 2  f r .  80 

Cours à l'Institut Pasteur. - Les demandes d e  renseigne- 
ment au sujet du cours et des manipulations d'analyses biologiques el d e  
produits alinientaircs qui comnicnceront en novembre A l'lnstitiit Pasteur 
devront étrc adressées, "Lii. rut: Diit111, i R I .  l'rillat, chargé d e  I'orgariisa- 
lion de ce cours .  

Coihcours pour la  uar~aiunticu ii I'eimiploi de  direc- 
Irur do l i n  nt,aticiii triiollo;.ique de Ilenuiie. - P a r  arreti: 
du ministre de l'agricultiii~e en date du 30 juin 1900, u n  concours polir 
la nomination d'un directeur  d e  la station cenologique d e  Beaurie (Cdte- 
d'Or), aura lieu R l 'Institut national agronomique, à Paris, Ic lundi 23 

.juillet 1900. 
Les candidats devront adresser leiir demande au ministère d e  l'agri- 

culture dix jours  au moins avant  la date  fixée pour l 'ouverture du con- 
cours. 

Cette dernanile, écrite su r  papier t imbré,  devra etrc  aceonipagnée dds  
piéces suivarites : 

10 Acte d e  naissance; 
2" Certiticat altestaiil que  le candirlat.es1 F i a r i ~ a i s  ou ri;itiiralisii Fran- 

çais ; 
Y Certificat allestarit qu'il  a satisfait a la loi mil i ta ire;  
ho Extrait d u  casier ludiciaire  ; 
tio kote indiquant les arik;c&icnls et lcs titres scientiliques d u  candidat, 

accompagnée, s'il y a l i e u ,  des travaux et  brochiires qu'il  a publiés. 
Le traitement annuel  est fixé à 4.000 Sr. ( 3  classe). 
11 peut &tre élevé de 500 fr. n p r h  trois années de service dans l a  

classe inférieure, jiisqu'ai~ niaxirnuni dc 6.000 fr. ( I r e  classe). 
Le directeur est,  d e  plus, indeiiiiiisé d e  ses frais d e  déplacement dans 

des conditions fixées par un a r r r t é  spécial. 
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Le conimurs ccirnprentlra quatre  épreuves : 
I o  Une composition écrite sur  u n  sujet d e  chimie appliquée a la 

viticultiire ou k l'iilnologie (la durée d e  cette é p r c u w  est d e  trois heures) ;  
Une conférence d 'une heure sur  un sujet tl 'enologie aprés vinçt- 

quatre  heures d e  préparation ; 
:Io Urie épreuve pratique de chimie;  
40 Une épreuve pratique sur  l'emploi du microscope. 
Le jury appréciera, e n  outre, les titres scientifiques, travaux, publicalions 

grades universitaires, dipliirnes des cnntlidats et connaissarices de langues 
i:lrarigkres. II les év:iliic:r;i par iiri t :  riiite qui  eritrera daris le classement 
tlkfinilif et qui, en aucun cas,  ne rtépasscra la valeur d'uric é p r e u w .  

L i n t e  den I~reveta d'iuventioii relutifs h lu ctiiriiie 
deiiiaiitlér en Wrauce du 1 6  janvier 1900 au 10 
février 1900 ( 1 ) .  

296.523.  - 25 janvier L900. - Compagnie p a r i s i e n n e  de couleurs 
d'aniline. - Procédé pour la f'ahricaiiori d'oxyberizyl- 
arriiries et  d e  benzylarriines iiytlrogénr'es el pour la 
ti.ansf'orrn;~iinii [le ces dernii.res en aldéhydes cycliques 

- ~ 

hydrogénées terpéncaldeliydes 
"26.740. - 31 janvier iY00. - Société H. et W. Pataky. - Pro- 

cédé pour la productiori directe d e  l'acide chlorhydrique 
a u  moyen d u  chlore et  d e  I ' l i~tirogèrie. 

2!!6.791. - 2 février 1 9 0 0 .  - Société Ichthyol-Gesellschaft, Cor- 
des, Hermanny e t  Cie. - Procédé pour la produclion 
dcconibin;iisoiis alcalino-terreuseset métalliques,soluhles 
dans l'eau a u  rrioven des produits sulfoniques résultant 
d e  I'acticiri [le l 'acide s i i l~i i r i i~i ie  siir les tiiiilt:~ rriiriérales, 
resirieuses, les huiles d e  goudron et aulres  liydrocarhu- 
res analogues. 

296.901. - 6 février 1900. - Babatz. - Procédk d e  fahrication de 
l'acide sulfurique concentré et d e  l 'anhydride sulfurique 
au moyen d e  rriatières sulfurées. 

297.040. - ! O  février 1900.  - Daub. - Procédé pour la fabrication 
de l'acide c1ilorii~-driqiie ou d e  l'acide nitrique e t  du sul- 
fate ilc soudo. 

11) Cuiiiiriiiriiralion de Ml.\l. .\Iar~illici et Ilubelet, Of'iice irilerrialio~ial pour  
I'obteritioii di:s brevets d'invention en  I+dnc.c et a l ' t t ranger ,  4 2 ,  boul~vard  
Bonne Nouvelle, l'aris. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Yous inforirioris nos lecteurs qu'en qual i té  d e  secriilaire g6ndral du Syn- 

dicat des rliirnistes, nous nons chargeons, lorsque les deniandes e t  les 
ofires le ~~cr rnc t t en l ,  d e  procurer des cliiniistes aux indiistriels qui en ont 
besoiri et des places aux cliiniistes qui sont à la reclierciie tl'iiri emploi. 
Les insertions q u e  nous faisons d a n s  les Annules sont  absolumenl gra- 
tuites. S'adresser h 31. Crinon,  45, rue  Tiirenrie, Pa r i s .  

diplbirii: de 1'lristit.ut industricl rlii Nord, INGÉNIEUR-CHIMISTE terininant son servicc niiiitaire fici septembre 
prochain, dts i re  se placer dans I'iridriitrie. - S'aiiresser à. M .  Deliraisnti, 
52, rut! dos Ecoles, Laon iAianr). 

Le Gerant : C. G K l N O i i .  
Lavai. - Imp. parisienne L. BARNEOUD & Cim. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 
Ohnervations re lat ives  au dosnge du tartre 

dans l e s  ~i118 ; 
Par M. L. M A G T I E ~  DE LA SOCRCE. 

Aprks nous être  posé cette question ( l )  : Que doit-on appeler 
acidité totale d'un vin ? le monierit est venu de  nous poser celle- 
ci : Que doit-on appeler tar t re  d'un vin 7 

L'analyse nous apprend que, dans tous les vins, il existe de I'a- 
cide tartrique et de  la potasse. Elle nous apprend aussi qu'a côté 
de I'acide tartrique, o n  rencontre, dans tous les vins, des acides 
minéraux et des acides organiques, mais  elle nc nous donne a u -  
cune idée de  la facon dont  ces divers acides se partagent les bases, 
et la potasse en particulier.  

Quelle doit é t re  la corriposition d'un vin pour  que la totalité de  
I'acide tartrique puisse étre  combinée à la potasse sous forme de 
bitartrate ? Dans quels cas, au contraire,une partie de l'acide tar- 
trique s'y trouvera-t-elle sous forme d'acide libre, la potasse étant 
engagée dans d'autres combinaisons plus  stables que  le tar t re  7 

Le probléme est d'une telle complexité que,  même en inettant 
à prolit les données si précieuses de la tliermocliimie, il scrait 
bien malaisé d'en formuler  une solution complbte. La vérith est 
que, daris chaque cas particulier, nous arrivons ii dire  : ce vin 
renferme tant d'acide tartrique et  tant de potasse, d'ou la possibi- 
lite d'en séparer tel poids niaxinium de bitartrate, sans affirmer 
le moins du monde que le dit poids fie bitartrate préexiste dans 
le vin examiné. 

Au cours des analyses journalières, beaucoup d'œnologues, 
oubliant trop souvent les indications si précises données p a r  
MM.  Berthelot e t  de  Fleurieu dans leur  remarquable étude s u r  
le dosage de  l'acide tartrique et de la potasse (2) ,  n'usent guère 
d'une pareille réserve. Ils appellent a peu près tous tartre d'un vin 
la proportion d e  bitartrate de potasse que 1~ mélange alcool-éther 
est susceptible de séparer de  c e  vin dans des coiiditions déter- 
minées. 

Cette définition est entach6e d'un vice radical, et l'on ne saurait  
trop s'efforcer de  la faire disparaître, ca r  elle conduit fatalement 
ceux qui l'acceptent a commettre les plus regrettables erreurs .  

(i)  Voir Annales de chimie analytiqke. 1000, p.  l 2 l  et 161. 
(2) Berthelot et de Fleurieu. Annales d e  physique et  de  chimie, IVa série, 

1. Y, p. 177. 
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Voici une solution trés étendue de  sulfate de  potasse ou  de  clilo- 
r u r e  de potassium ; j'y ajoute une solution très-étendue d'acide 
tartrique, puis un volume plus ou moins considérable d u  mé- 
lange alcool-éther. Au bout d'un certain temps, je constatela pré- 
sence d'un précipité d e  tartre, e t  je dose c e  tartre : ai-je le droit 
(le dire  que le mélange initial renfermait du tar t re  et  qu'il renfer- 
niait ce sel en telle proportion, avant toute addition d'alcool- 
&lier ? 

Evideminent non ; et pourtant,  s i  c e  mélange a été introduit 
dans un vin, je ferai entrer  le tar t re  obtenu dans le poids total 
d u  tartre du vin, si j'accapte la dkfinition donnee tout à l'heure. 

Mais il y a plus : MM. Berthelot et de Pleurieu ont fait voir que, 
dans les cas où I'un des élhnients d u  tar t re  est en grand excés 
sur  l'autre, la précipitation p a r  le  mélange alcool-éther s'effectue 
avec rapidité et  d'une façon sensiblement compléte, tandisque, si 
l'un des éléments ne surpasse l 'autre q u e  d'une faible quantit6,la 
précipitation est lenle ct  demeure toiijours incomplète. 

Si donc on  prend deux vins, renfermant le  même poids d'acide 
tartrique, ainsi qu 'une dose d~ potasse plus que  suffisante poulm 
former du bitartrate avec cet  acide tarlrique, niais que, dans le 
premier ,  l'excès de  potasse soit t rés  faible, tandis qu'il est corisi- 
derable dans le second, il arr ivera fatalement ceci : 

En suivant la marche indiquée par  MM. Berthelot e t  de  Fleu- 
r ieu,  c'est-à-dire en dosant séparhment l'acide tartrique et la 
potasse, on constatera l'égalité des proportions d'acide tartrique 
dans les deux vins. 

En se  bornarit, au  contraire, a ajouter le mélange alcool-éther 
chacun des écliantillons e t  a doser le  t a r t re  précipité, on décla- 
re ra  que le premier  vin renferme i g r .  50 de  tar t re  par litre et 
le  second 2 gr. 20, ce qui reviendra a d i re  qu'il y a i g r .  20 d'acide 
tartrique dans le premier vin et 1 gr. 76 dans le second ; or, cela 
est absolument faux,les deux vins, renfermant. I'un comme l'autre, 
assez d'acide tar t r ique et assez d e  potasse pour  produire  9 gr.10 
de tartre. 

Les œnologues oiit si bien reconnu l'insuffisance de  l'action du 
rriélange alcool-éitlier, qu'ils ont essayé d'y remédier  en doublant, 
en triplant la dose indiquée parMM.Berthelot et d e  Fleurieu.Eiïorts 
inutiles, d'ailleurs, si l 'on se borne à laisser au  tartre deux jours 
pourse  déposer,car l a  précipitation,dans ces conditions,estextrê- 
mernent lente, se prolonge pendant des semaines, quelquefois des 
mois  entiers, e t  ne peut, dans les cas les plus favorables, donner 
une  valeur approchée du  tartre qu'après un  repos d'au moins 
quatre a cinq jours à la temperature d u  laboratoire. 
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Il est généralement admis qii'un rbpos de quarante-huit heures 
est plus que suffisant pour assurer une précipitation complète 
du tartre. Or, même dans une solution de tartre pur, solution 
additionnée ou non d'un excès dc l'un des éléments, un délai d e  
deux jours a une température d'environ 12 degrés est absolument 
insuffisant. 

Expérience. - On fait dissoudre, dans un litre d'eau distillée 
récemment bouillie, 2 gr. 90 de tartre pur et sec. 
40 cc. de cette solution sont neutralisés par 10 cc. i d'eau de 

chaux. 
Le titre de l'eau de chaux (exprinié en tartre) est donc : 

O gr. 058 
= O gr. 00574 par cc. 

I O ,  i 

A 30 cc. da la solution de tartre, on ajoute 40 cc. du mélange 
alcool-éther. 

A 20 cc. do la m h e  solution on ajoute O gr. 1 da bromure de 
potassiun1 et 40 cc. du mélange alcool-éther. 

Aprbs deux jours de repos, on filtre ; puis on dose le tartre 
comme dans les vins. 

La saturation est obtenue, dans le premier essai, au moyen de 
8 cc. 5 d'eau de chaux. Le second essai exige 8 cc. 7 du inêine 
réact,if. 

Le tartre recueilli correspond donc, pour un litre de liquide, 
à O gr. 00574 X 8,s X 50 = 2 gr. 48 pour le premier essai, 
et a O gr. 00574 X 8,7 X 80 = 2 gr. 50 pour le second. 

Le tartre demeuré en dissolution dans le mélange éthéro-alcoo- 
lique (O gr. 40 à O gr. 46 )  est supérieur de O gr. 30 à O gr. 36 au 
poids indique par M M .  Berthelot et de Fleurieu, puisque la cor- 
rection à iritroduire. d'après ces auteurs, est de + O gr. 1 par litre. 

On a conservé les liquides filtrés, séparés du tartre, et, aprés un 
repos de quelques jours, on a constaté qu'ils laissaient déposer 
l'un et l'autre de nouveaux cristaux. 

Lerepos de 48 heures avait donc été insuffisant. . Nous avons recommcnc6 l'expérience sur une nouvelle solution 
de!artre à 3 gr. 8915 par litre. 

Quatre mélanges ont été préparés : 

a) 40 cc. solution de tartre f 4.0 cc. alcool-éther. 
6) 20 cc. - f 40 cc. - + Ogr.05 KBr. 
c) 20 cc. - + 80 cc. - 
d)  $ 0  cc. - + 80 cc. - +Ogr.O5KBr. 

Après quatre jours de repos, on a trouv6, pour valeurs du tar- 
tre précipité (rapportées au litre) : 
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en a) 3 gr. k 3  en c) 3 gr. 75 
en 6) 3 gr. 70 en r i )  3 gr. 78 

Soit, après addition de O gr. i (correction indiquée par M M .  Ber- 
thelot et de Fleurieu) : 

en aj 3 gr. 53 en G) 3 gr. 85: 
en 6 )  3 gr. 80 en d )  3 gr. fi8 

Ainsi, même après quatre jours de  repos, la précipitation du 
tartre ne donne un rhsultat satisfaisant qu'a la faveur d'une addi- 
tion de bromure de  potassium (i)  ou d'un ex& considérable du 
mélange alcool-éther. 11 est doric certain que. dans un vin, c'est- 
à-dire dans un milieu où tout concourt a entraver la pikcipita- 
tion, trois à quatre jours de repos doivent 6tre considérés 
commeun délai minimum, a la température ordinaire d'un labo- 
ratoire. 

Voici une expérience bien propre à faire comprendre l'impor- 
tance d'une addition de bromure de potassium, même dans un 
vin renfermant dkja assez de potasse pour transformer en tartre 
la totalitk de l'acide tartrique. 

Cinq mélanges sont préparés comme suit '  avec un vin de In 
Gironde de l'année : 

a) 20  cc. vin + 40 cc. alcool-éther. 
6) 20 cc. vin + 4.0 cc. - + O gr. i KBr. 
c) 20 cc. vin + 40 cc. - 
d) $0 cc. vin + kO cc. - f O gr.  i KBr. 
c) 2 0  cc. vin + 80 cc. - 

a) et 6) sont titrés au bout de deux jours. 

a ]  tartre : i gr. 79 
6 )  tartre : 2 gr. 88 

c) et dj donnent, a p r h  quatre jours :- 

c)  tartre : 2 gr. 42 
d)  tartre : 3 gr. O2 

Entin l'essai e ) ,  eîl'ectué aprks 6 jours, donne 4 gr. 98. 
I l  ne serait donc pas tout à fait exact de dire que la précipita- 

tion ne puisse jamais se cornplder sans l'addition d'un excès con- 
sidérable de l'un des éléments, car, dans le vin dont on s'est servi, 

(i) Notons en passant que si, a u  lieu de fair(? en b )  une  correction de 
t 0.4, on avait fait une correction de + 0.2, on serait toiiihü sur  la valeur 
exacte d u  tartre ( 3  gr. 90 aul ieu dc 3 gr.  89);  nous pensonsdonc qii'il y a lieu 
de  sulistitiier le coefficient d e  correction O gr .  2 & celui tic MM. Berthelot st 
de Plourieu. 
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le tartre correspondant a la totalité de la potasse, c'est-à-dire l e  
tartre séparé après  addition d'acide tartrique, n'était que de 
3 gr.64 par  litre, e t  néannioinr, la seule action prolongée d a  n ~ é -  
lange alcool-éther en excés a sufti, au bout d e  six jours, pour faire 
prkcipiter la totalité de l'acide tartrique ; niais, d'une part ,  les  
choses ne se  passent pas toujours ainsi, et, quand cela arrive, la 
précipitation demande à la fois un temps bien supérieur a celui 
qu'on a coutume ile lui accorder, ainsi qu'un excès tout à fai t  
inutile d'un mélange dont la valeur e ~ t  loin d'être négligeable, l e  
mélange alcool-Stlier. En pratique, le seul procédé par  précipi- 
tation qui  soit à conseiller est celui de  MM. Berthelot et da Fleu- 
rieu, lequel consiste, on rie saurait trop le  rappeler,  dans l'erri- 
ploi : 

io  D'un faible volu'me de vin ( i O  c c . )  ; 
2O D'un volumedu inklange alcool-éther double de celui du  vin 

( % O  cc.) ; 
3" D'un peu de potasse ( l / J  de l'acidité d u  vin), pour  doser 

l'acide tartrique total,  et d'un peu d'acide tartrique ( O  gr. 05) 
pour doser la potasse. 

La seule niodificatiori avantageuse rious parait é t re  de rempla- 
cer l'addition de potasse par une addition de  O gr. 05 de  b r o m u r e  
de potassium, qui peut ê t re  employé en grand excés sans qu'on ait 
a redouter la formation de  tartrate neutre d e  potasse, et qui con- 
tribue, d'unemanière sensible, a diminuer la solubilité d u  tar-  
tre dans l'es mélanges où on l'introduit. 

En opérant d e  la sorte, les résultats obtenus après trois jours  
de repos, B la température d u  laboratoire, pourront toujours être  
regardés comme suffisamment exacts, t ~ u t e s  les fois que les vins 
arialysés ne seront point chargés d'une forte proportion de sucre 
et ne contiendront point d'acétate de  potasse. Ces résultats con- 
corderont presque toujours d'une façon très satisfaisante avec 
ceux de la méthode par  évaporation, modifiée ainsi q u e  nous 
l'avons indiqué dans ce recueil ( l ) ,  d e  manière a pouvoir doser, 
par deux essais conduits simultanément, les proportions d'acide 
tartrique et  de  potasse, quel que  soit celui de ces deux éléments 
qui se trouve en exces dans le  vin analysé. 

Titrage des solutions d'acide lactique du commerce; 

Par M. FEHD~XAND JEAX. 

On einploie depuis quelque temps en tannerie, pour le déchau- 
lage et le gonflement des peaux et pour la réduction de l'acide 

(1) Annales de chimie analytique. t. III, 1898, p .  38. 
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cliromique, dans la préparation d u  cuir  au chrome, des solutions 
d'acide lactique, dont il est important  de  déterminer la teneur en 
acide lactique réel. Ces solutions contenant ordinairement des 
impuretés, telles que  : acides minéraux libres, acide oxalique, 
acides organiques volatils, sels divers, leur analyse est assez com- 
pliquée. 

Pour l'analyse de ces solutions, nous employons la méthode 
suivante : 

Sur 5 ou 10 cc. de la solution, on dktermine l'aciditi: totale, 
qu'on exprime en SOq12. 

Une égale prise d'essai est évaporée au  bain-marie ; on ajoute, 
sur  le rdsidu, 10  cc. d'eau, e t  on &vapore une deuxième fois, puis 
une troisibme fois, aprbs addition d'une nouvelle quaritité d'eau, 
afin de cliasscr les acidcs volatils;  on dktermine ensuite par 
titrage l'acidité fixe, qu'on exprime en SO'I12. 

On évapore plusieurs fois a siccité 5 ou 10 cc. de la solution 
primitive ; on reprend par l'eau, e t  l 'on porte a l'ébullition, en 
ajoutant par  petites portions du carbonate de  baryte précipité, 
jusqii'à neutralisation de la solution ; on filtre. La liqueur filtr6e 
est évaporée dans une capsule d e  platine, e t  le  résidu est calciné 
h une température ménagéc, pour  décomposer Ic lactate de 
baryte et  le  transformer en carbonate. Le residu de  la calcination 
est repris par l'eau bouillante, e t  ia totalité d e  la partie insoluble 
est recueillie sur  un filtre rond ; on lave à l 'eau bouillante, jus- 
qu'à cessation d'alcalinité rlans l 'mu de  lavage ; on v&c alors 
sur  le filtre u n  volume dkterrriink d'àcide ~Mor l iydr ique  titr6, 
pour  dissoudre le carbonate de baryte ; le liquide filtré est porté 
a l'ébullition, pour chasser l'acide carbonique, puis titre avec 
une liqueur alcaline titrée pour  déterminer l'excès d'acide ; on 
a, p a r  différence, l'acide chlorliydriquc qui a été neutralisé par 
le carbonate d e  baryte provenant (lu lactate d e  baryte. 

S3cliant que 10 cc. d'acide çlilorliytlrique normal décime 
= 0,09 d'acide lactique, on calcule la teneur de la solution en 
acide lactique. 

Une solution d'acide lactique du  commerce, analysée par  cette 
méthode, a donne les résultats suivants : 

Acidité brute exprimée en SOiH2 = 24,gr. 46 par  litre 
Acidité fixe - - 3 3  50 - 
Acide oxalique 6 Ob8 - 
Acide lactique 2 1  600 - 
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Dosage d e  l'or daus les minerais 
telliirés e t  sulr~iréai ; 

Les minerais tellurés et sulfurés, traités par fusion, cédent dif- 
ficilerncnt leur o r  a u  culot de plomb, même après u n  bon gril- 
lage préalable ou  après  désulfuration a la lame de  fer.  

TrBs fréquemment, plusieurs essais s u r  le même écliiintillon 
donnent des cliiffres fort dissemblables. 

Xous avons olitenu de Imns r8sultats par l'addition a la fiision 
d'une quantité déterminée d'argent fin. 

L'essai se pratique comme d'habitude. Si le  minerai a été 
préalablement grillé, or1 ajoute O g 10 a O g. 20  d'argent fin, pesé 
exactement, au mélange du  minerai grillé et du fondant;  on  
introduit le tout dans le creuset ; on fond ; si le minerai est désul- 
turé pendant la fusion par une lame de  fer,  l'argent est introduit 
aprbs tlbsulfuration, vers la fin de I'opbration, et on continue d e  
cliaulkr j usqu'a fusion tranquille. 

L'argent en excès entraine tout l'or, niênie dans Ics minerais 
fortement tellurés. 

Il sera bon d'augmenter la quantité d e  litliarge de 2 0  à 2 5  
pour 100. 

Sur les deuîit& prioeï avec la balauee d e  M o h r .  

Par M. DEMICIIEL. 

La balance de  Mohr est un instrument trks employé dans les 
usines et dans les laboratoires pour la détermination des densités 
des liquides. J'ai montré antérieurement, dans le Bulletin de1'Asso- 
ciation des chimistes de sucurie,  que  les densités ainsi obtenues ne 
sont pas correctes et que  i'erreur peut, dans certains cas, altein- 
dre la troisiéme décimale, bien que l'on croie souvent pouvoir 
compter sur  la quatriéme. 

Il me  semble utile de revenir sur  cette question, parce que  le 
% e  Congrès internat iond de chimie appliquée, réuni à Paris  e n  
i896, a dRcidé e n  principe que les densimètres serait graduhspar  
rapport 1 l 'eau h 4 degrés. Il en résulte q u e  les densités prises à 
i'aide de  ces instruments sont des poids spécifiques, qui  se trou- 
vent e n  désaccord notable avec les indications données p a r  la 
balance de  Mohr. 

11 est donc utile d e  montrer  comment ces derriibres doivent 
étre corrigees. 

Supposons le flotteur de  la balance e n  équilibre dans l'air. S i  
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o n  le plonge ensuite dans l'eau à 15 degrhs, la poussée qu'il subit 
d e  bas en liaut est Vg, e n  désignant par  g le  poids spécifique de 
l'eau a 15 degrés et par  V le volume total immergé. Mais ce volume 
ktait primitivement dans l'air, et y perdait u n  poids V u ,  a dési- 
gnant le  poids spécifique de  l'air dans les conditions de I'exp8- 
rience. 

La pression de  bas en liaut, résultant de  l ' immersion du  plon- 
geur dans l ' e u ,  est donc réellement d e  : 

On l'équilibre par  un  poids p ,  ajouté s u r  l e  fleau, et,  par  suite, 
on  a l'kgalité : 

p = V (g-a). 

Lorsqu'on remplace I'eau par  un  autre  liquide, dont le poids 
spécifique est G, la poussée subie par  le  flolteur devient V (G-a), 
e t  il faut mettre  sur  le  fieau un poids P pour l'équilibrer. Ùri a 
donc encore l'égalité : 

P - V (G-a) 

On est convenu d'appeler densith du  liquide le rapport : 

d'où il suit : 

U'aprCs ce qui  a été dit  ci-dessus, on  a g = 0,999160 et a = 

0,001225 daris les conditions moyennes de pression et de tempé- 
rature. En appliquant ces nombres dans la formule ci-dessus, on 
e n  t i re  : 

D =  l,OO2O69 G - 0,001228 
G = D - 0.002065 D t 0,001225 

Conime applicatitin de ces résultats, considbronç l'acide sulfu- 
r ique  d u  commerce marquant 66"B" il est admis que ce cliif- 
fre correspond au poids spécifique 1,84517, d 'aprbs Gay Lussac. 
La densité qu'on doit trouver avec la balance de Mohr est : 

LI = 1,004069 X 1,8427 - O,OOl%%8 = i,iik53 

La différence avec le densimétre sera donc 0,0026 ou 51 gr.  6 
p a r  litre. 

Je n'ai jamais vu signaler cette diffkrence, e t  j'ai lu, au con- 
traire, assez souvent que la densité, d e  l'acide sulfurique est i,843, 
sans aucune indication sur  le  procRdA employk polir trouver ce 
résultat, qui ne me  semble pas obtenu par  des observations 
aréométr iques ; i l  est t rop élevé. 
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Si j'admets qu'il est fourni par  la balance d e  Mohr, j'en déduis  
que le poids spécifique correspondant est : 

G =  1,843 - 0,002065 X 1,843 f 0,00i225 = 1 , 8 4 i .  

Or, I'acide qui  posséde c e  poids spécifique n'est pas monoliy- 
draté ; i l  ne titre que  98,3  p .  100 d e  SObH" il contient donc 
encore 1,7 p .  100 d'eau, e n  plus d e  l'équiva!ent retenu p a r  le 
monohydraté. 

Dosage de la potriswe à I'eide d e  l'acide 
phosphoninlyhdique. 

Par M.  WAVELET. 

Sous avons public5, dans le  nurri6ro des Annnles de chirnieanaly- 
tique du  15 juillet, la traduction d'un article de  M.  Worner, q u i  
indique l'acide phospliomolybrlique comme réactif des sels de  
potasse. A ce sujet M. Ch.  Wavelet, cheldes travaux pratiques de  
chimie générale A l a  Faculté des sciences de Lille, nous a adressé 
un numéro d u  Bulletin de la Société chirniyîie du Nord de la France 
de l'année 1898, dans lequel il a publié un procédé d e  dosage de 
In potasse par le réactif phosphomolybdiyue, procédé présenié par  lui 
h la SociRti indust1.ie2le du Nord de la A-unce et au sujet duquel 
cette SociAté lui  a décerné une mkdaille d e  vermeil grand 
module et  une pr ime de200 fr. .  

Nous publions ci-dessous le  procédé de M .  Wavelet : 
Lorsqu'on ajoute une solution de phosphate de  soude une 

solution nitrique de niolybdate d'ammoniaque, il se produit un  
prk ip i té  jaune de phosphomolybdate d'ammoniaque, insoluble 
dans l'acide nitrique, soluble dans I'arnmoriiaque. 

Si I'on traite ce précipité par  l'eau régale, l 'ammoniaque es1 
détruite e t  I'on obtient un liquide qui  fournit, par &vaporation, 
des cristaux jaunes d'acide ylios~lliornolybdique, qui contiennent 
de 13 B 433 pour 100 d'eau, suivant les conditions de l'expérience. 

Cet acide phosphomolybdique donne,  avec les sels d e  potasse, 
d'ammoniaque e t  de thallium, et  avec les alcaloïdes, un  
jaune de pliospliomolybdate, insoluble dans l'acide nitrique, 
soluble dans l'ammoniaque. 

BI. Wavelet a constaté que les sels d e  soude, de  magnksie, de  
chaux, de  strontiane, de  baryte, d'alumine, d e  chrome, d 'urane,  
de zinc, d e  manganbse, les sels ferreux ou ferriques, ceux de  
nickel, de  cobalt, de  cuivre, d e  plomb,  les sels mercureux ou  
rnercuriques, ceux d'argent, de  bismuth, les sels stanneux o u  
stanniques rie donnent ni à froid ni P chaud aucun précipité avec 
l'acide phosphornoly bdique ; les choses se  passent de  la iiième 
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façon en milieu acidifié par  l'acide ni t r ique;  les sels d'urane, 
d'argent, de  ploinb et mei'cureux donnent seulement un  louche. 

Dans le  précipité que donne l'acide phosphomoly bdique avec 
la potasse, la proportion d'acide moly,b?ique peut var ier  d e  18 à 
22 équivalents, mais le  rappor t  de la, pcqtass(r à l 'acide phospho- 
r ique est toujours constant et s 'exprime par  la proportion sui- 
vante : 

3K0 l h 2 , 3  - - -- - 
PhOs 71  

- 1,99. 

La constance de  c e  rapport  a conduit iul Wavelet à doser l'acide 
phosphorique corileriu daris le précipitk de phospliomolybdate 
de potasse, de  telle sor te  que le  dosage de la potadsse revient à un 
simple dosage d'acide phosphorique.  

Pour former le précipité de pliosphoinolyhdate de  potasse, 
M .  Wavelet se  sert d'un mAlange de phosphate de soude et de 
moly bda te de  soude, additionné d'acide nitrique. Il prépare son 
réactif de la manière suivante : il prend I r i O  gr .  de carbonate de 
soude et 2 0  g r .  de  phosphate de  soude, qu'il dissout dans 500 à 
600 c c .  d'eau ; il ajniite 70 gr.  d'acide molyhdique rdcemm~nd 
cnlciné, qui  décompose le carbonate de  soude, pour  produire du 
molybdate de  soude ; il ajoute 200 cc. d'acide ni t r ique ; il corn- 
plète à un  litre la solutio:~, qu'il filtre au bout de vingt-quatre 
heures. 

Ce réactif. limpide et d'unt: belle teinte jaune, se conserve sans 
altération ; 40  cc.  renferment 1 g r .  d e  inolybdate de soude 
e t  O g r .  20 de phosphate de  soude. 

On peut employer un réactif d'une force double.  
Aforlr: op;ratoi i~c.  - Si l'on veut doser l a  potasse dans un sel 

commercial ou dans un engrais, on prend 10 g r .  d e  ce sel ou 
de  l'engrais à analyser, qu'on dissout de nianière à obtenir 
200 cc. de solution ; on prend $0  cc. de  cette solution, A 
laquelle on ajoute un  excès de  réactif pliosplio~nolybdique ; on 
évapore .i siccité au hain-marie ; on broie le résidu, de  manière 
h le réduire  e n  poudre ; on  additionne c e  rCsidu de  40 cc. 
d'acide nitrique au tlixikme ; on  cliauffe au bain-marie  ; la 
potasse se prtkipite ?i I'ktat de pliospliomolybclate jaune ; après 
refroidissement, on  dtScante s u r  un filtre prkalahlement lav6 à 
l'eau acidulke, 

011 constate qu'on a employé un excès de  réactif en traitant la 
liqueur filtrée, d'une part, par  l e  sulfate ferreux ou mieux par le 
clilorure stanneux, d'autre part ,  pa r  le inolybdate d'ammonia- 
que 16gPrement cliauffé. Une coloration bleue, dans le  premier 
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cas, décèle l'acide molybdique en excès; un prScipit6 jaune, dans 
le deuxiéme cas: indique l'acide pliospliorique en excks. 

Lorsqu'on a hien lavé le précipité a I'aitie de l'acide nitrique 
au dixibme, on  le  dissout au moyen de l 'ammoniaque a u  tiers ; 
on lave la capsule et le  filtre avec de  l 'ammoniaque a u  t iers  ; 
aux liqueurs ammoniacales r h n i e s ,  on ajoute un  excés d e  
mixture magnésienne ou de  liqueur citro-magnésienne de Jou- 
lie; il se forme iin précipité de  phospliate aminoniaco-magné- 
sien, qui renferme tout l'acide phosphoriquediipliosphomolyhdate 
de potasse ; ce précipité est recueilli su r  u n  filtre, lavé, dess6di6, 
calciné e t  pesé. Pour  obtenir la proportion de  potasse, il suffit d e  

Pl1O5 
multiplier le poids trouvé par  0,64  (rapport  de  ) puis 

ZSIgOP1105 ' 
3 KO 

par 1,99 (rapport de 

Dans certaines conditions, la silice forme, avec les molyb- 
dates, un silicomolybtlate de composition mal déterminke ; c e  
corps est décomposé, par  l'amiiioniaque qu'on fait intervenir 
dans l'opkration, en molybtlato d'ammoniaque soluble et  e n  
silice insuluble, qui reste s u r  le  filtre. 

Si l'on veut doser la potasse dans ilne terre, on commence par 
la calciner, afin d e  chasser l'ammoniaque qu'elle polirrait conte- 
nir ; on en prend ensuite 60 gr . ,  qu'on traite par  600 ce. 
d'eau distillée ; après u n  contact de  vingt-quatre lieures et agita- 
tion répétée, on décante et  on filtre, de  manière à obtenir 
500 cc. de filtratum, correspondant à J O  gr. de terre ; on con- 
centre à 50 cc. environ ; on ajoute un excks du réaclif phos- 
pliomolybdique, et o n  termine comihe prEcEdemmmt. 

M.  Wavelet a constaté l'exactitude de  sa méthode en dosant la 
potasse s u r  des sels de composition connue et  sur  des mélanges 
faits par  lui dans des proportions ddterrninées. 

A u  lieil de doser  l'acide phosplioriqiie par  pesée I'dtat d e  
phosphate amrnoniaco-magnésirri, on peut recourir b la mt!lliode 
qu'a Fait connaître M .  Wavelet en 1892, e t  qui consiste à t i trer 
volumétriquement l'acide pliosphorique à l'aide du nitrate de  
plomb. 

Lorsqu'on est en face du précipité d e  phosphate arnmoniaco- 
magnésien, recueilli s u r  le  filtre et lavé à l 'an~moniaque,  on 
le dissout sur  le  filtre par  quatre  additions successives de  
40 cc. d'acide nilrique au vingtième ; on ajoute 2 gouttes d e  
phénolphtaléine ; on verse ensuite de l'aiiimoniaque goutte 

goutte jusqu'à coloration rose ; on ajoute ensuite 1 cc.  
d'acirle acétique; on transvase le liquide daris un ballon jaugi.,, 
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et  on complète avec l'eau distillee à 100 cc. : on partage ces 
i00  cc. de liquide en deux parties, dans cliacune desquelles 
on ajoute 5 cc. d'une solution d'acétate de soude p u r  a 50 gr. 
p a r  litre : on verse ensuite, a l'aide d'une burette graduée, une 
solutioo de  nitrate de plonib p u r  et desséclié à 35 gr. par 
litre,  et on s'arrête lorsqii'on voit qu 'une goutte (le la liqueur 
doririe une teinte jaune i des gouttes de solution d'iodure de 
potassium (à 50 gr .  par litre) placées s u r  une soucoupe. On 
contrôle le résultat obtenu par  un deusikme titrage pratiqué sur 
la deuxième moitié des 100 cc. ci-dessus mentionnés. I l  y a 
lieu de faire subir  une correction au nomùre d e  cc de  
solution de  nitrate de  plomb employée ; l e  chiffre de la correc- 
tion est déterminé a l'avance e n  opérant avec l'eau distillée, au 
lieu d'opérer avec la solution d e  phospliate aiiiinoniaco-magné- 
sien, toutes les autres conditions d e  l'expérience restant les 
mêmes. 

Lorsque la correction est faite, i l  suffit de  multiplier le  nomùre 
de  cc. par  1,99, pour obtenir la quantité de  potasse pour  100 par- 
ties d e  la substance analysbc. 

@ur iin mouveau colorant pour vins rnuges; 

Par M. Tnrrçrrox, chimiste principitl üu Laburittoire municipal. 

' 

Au cours des nombreuses analyses de vins effectuéesau Labora- 
toire municipal, nous avons constaté depuis quelque temps la pré- 
sence d'un colorant nouveau, derivé de  la houille, sor te  d e  Bor- 
deaux verdiseanl, composi: d 'un  jaune,  d'un bleu e t  d'un rouge. 

Ce colorant, ajouté en petite quantité dans le  vin, n'est pas 
d6célé par  les procédés ordinaires. 

Il est insoluble dans l'alcool amylique ammoniacal.  Par le 
réactif du  sulfo de  fuchsine (acétate mercurique et magnésie), il 
donne un filtrat à peine teintb, passant le  plus souvent inaperçu. 

La présence d e  ce colorant est caractérisée d e  la mariikre sui- 
vante : 

On prend 50 cc. de vin suspect, qu'on introduit dans une 
capsule d e  porcelaine de  7 à 8 c m .  de diamètre : on acidule avec 
2 cc. d'acide sulfurique au i / iO,  e t  on  plonge dans le liquide un 
moucliet de laine. On porte  a l'ébullition pendant 5 minutes 
exactement ; on retire le mouchet, qu 'on lave immédiatement 
dans un courant d'eau. Si l e  vin est coloré, le mouchet est teint 
d'une couleur vive, se rapprochant  d e  la  teinte fraise Scrasée ; 
un vin non coloré donne un moucliet à peine teinté en rouge gris 
sale. 
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Nous avons pu nous procurer une trks petite quantité de c e  
colorant dksigné dans le cominerce sous le nom d e  a rouge d e  
Toulouse 11. Nous nous proposons d'étudier ultérieurenient les 
différent's colorants dont il est composé et  de  caractbriser l eur  
présence dans le vin. 

Ibusage voluinétrique de l'acide boiaique ; 
Par hl J. WOLFF. 

1.a détermination de l'acide boriqiie dans les borates a pré- 
sent6 longlemps de  sérieuses difficultés, parce qu'il n'existait pas 
de procédé permettant, en préserice de  l'acide borique libre, d e  
neutraliser l'excès d'acide minéral ayant servi à mettre I'acide 
borique e n  liberté. M .  Jnnes (1) a récemment proposé une mé- 
thode dans laquelle il  neutralise, l'acide sulfurique ou clilorliy- 
drique par un mélange d'iodure et d'iodate qui n'a pas d'avtion 
sur I'acide borique. Cette méthode, qui estun peu longue, a donné 
de borisrésultats. 11. Stock (2) eii a repris l'étude et il lui a fait 
siihir quelques modificatioris. 

Dans le procédé que nous crnployons, nous faisons usage d u  
salicylate ferrique, indicateur dont nous avons tout derniére- 
ment indiqué les réactions (3) .  

Une solution d'acide borique, additionnée d'un volume connu 
d'acide sulfuriquc titré, colorée par  l'indicateur, vire trPs nette- 
ment au moment précis de la saturation de  I'acide sulfurique par  
la soude, e n  passant du violet au ton orangb de la garance, teinte 
qui persiste en présence d'un excbs d'alcali. Lorsque l'acide sul- 
furique est en grand excès, l'addition de l'indicateur ne produit 
d'abord pas d e  coloration ; celle-ci rie s e  développe qu'au fur et 
a mesure d e  la saturation de l'acide par  la soude. 

Lorsque I'acide sulfurique l ibre  est sature, on  ajoute de la gly- 
cérine et  quelques gouttes de phtaléine d u  phénol, puis on titre 
I'acide borique au moyen de  la solutiori alcaline. Le virage de  la  
phtaléine est très net. 

Exrmple. - On prend O gr .  475 de borax, dissous dans 50 cc. 
d'eau ; on ajoute u n  excès de  SO'+H%li i / i O ,  puis,  e n  p r k e n c e  
de l'indicateur, o n  neutralise SOW2 par  la soude normale. La 
liqueur, incolore a u  début ,  passe au violet clair, puis  la nuance 
s'accentue, e t ,  enfin.le virage caractéristique se  produit  ; à c e  mo- 
ment, on ajoute 25 cc. d e  glycérine e t  quelques gouttes de  phta- 

(1) Amer. Journ. of Science, T .  VII, p .  147, el t. VIII,  p .  127. 
(2) Comptes rendics, t .  CXXX, 1 9 0 0 ,  p .  516. 
( 3 )  Annales d e  chimie analytique, 1900 ,  p. 256. 
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léine d u  phénol, puis on  titre I'acide borique a l'aide d e  la soude 
normale. 

Au début, la liqueur se  colore en rose (la glycérine étant lé& - 
rement  acide agit s u r  le salicylate), puis  elle s7Cclaircit dc  plus 
e n  plus, a niesure qu'on ajoute d e  la  soude. Enfin, l e  virage de 
la phtalkine se produit trks nettement. 

On a employé 7 cc. 8 de  soude normale, qui correspondent (le 
coefficient de  l'acide borique &tarit 0,062) à 7,8 X n , 0 6 1 =  0,4536. 
L'erreur n'est donc pas de 1/2 p. 100. 

II faut tenir conipte de l'acidit6 de la glycéririe. On 1. dbter- 
mine  stiparéinent cri additionnant la glycérine d'un volume d'eau 
égal à celui qui  a servi dans I'exp6riencc. On la retranclic du 
nombre  de cc. employés pour  le titrage. 

Si l'on veut analyser un  niélange d e  borax et d'acide borique, 
on fait deux d n s a ~ e s .  I,c p remier  s'efkctiie tliri:ctc:nient sur  la 
solution aqueuse. Dans le  second, or! commence par  ajouter une 
quantité déterrriiriée d'acide sulliirique titrk, qui tléplace l'acide 
borique du borax. Le premier  dosage donne l'acide horique libre 
et le second l'acide borjque tolal ; par  cliftirence. qri a l'acide 
borique du  borax. 

Caome d'erreur dauar la rtwliarelie du RUCPO daus 
l'urine aii moyen de la liqueur clc Pehliiig ; 

Lorsqu'on traite une ur ine par la liqueur cupro-potassique, on 
ne doit conclure i la présence tlu sucre que s'il y a formation 
d 'un précipité tl'osydule de  cuivre. Or, on rencontre des urines 
qui ne donnent pas de précipite rouge à l'dbullition avec la 
liqueur de Fehling, et qui ,  cependant, coritierinent du  sucre, sou- 
vent en quaritité assez consitli:,rable. 

Lorsqu'on chauffe ces urines dans u n  tube avec la liqueur 
cuprn-potassique, on observe une d6coloration rapide de la 
l iqueur ,  ct c ~ l l e - c l  ?es te  lzmpide ; puis, si l'on abaritlonne le tube h 
l i i i . n ~ h n e ,  la partie supérieure du  liquide se colore rapidement 
en rouge brun ; un  précipité brun se forme, envahit bientôt la 
masse du  liquide et tombe ensuite au  fond du tube. 

J'ai étudie! cette réaction, afin d'en recliercher la cause. 
Ajant  rerriarqué que le précipité bruri iie se foririe jaiiiais pen- 

dant l'ébul!ition, mais seulement pendant le refroidissement du 
tube,et tou,jours en partant de la surface, j'ai pensé qu'il était d û  
a une oxydation de  l'oxyde cuivreux au contact de l'air qui ren- 
trait  dansla tube pendant le refroidissement. 
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Pour m'en assurer,  j'ai operé dans un ballon mis  e n  c o m m u -  
nication avec une trompe, et, après avoir fait le vide, j'ai porté  
le liquide a l'C.,biiIlition. La décoloration s'est produite rapide- 
ment, la liqueur restant litripide, puis j'ai laissérefroidir daris le 
vide ; le liquide est resté parfaitement clair.  

Si, après  refroidissement, je laissais rentrer l 'a i r ,  i l  ne  se faisait 
pas de précipité b run .  

Si, au contraire, je cessais le vide alors que la liqueur &ait 
encore chaude,  le précipité brun apparaissait aussitôt. 

La formation du  prkcipité b run  était donc due  a une oxyilntion 
gui  ne se p1.011uisait qu'ù chrlud, ce qui expliquait pourquni, dans 
certains cas, lorsque le  tube avait b lé  cliauff'é. e t  se refroidissait 
trks rapidement, il ne se formait pas de précipité. 

Mais ce précipite n'était pas de I'oxgtluledt! cuivre, e t  i l  n'était 
pas periiiis de conclure à la prckerice d u  sucre ; cependant, ces 
urines, examinées au polariniètre, donnaient des déviations a 
droite correspondant ii des (loses de glucose souvent considéra- 
bles (i), concordant, d'ailleurs, avec la densité. 

Celte réeclion était donc due  à une ou  plusieurs substances 
étrangères, que j'ai cherché à précipiter. L'extrait rle saturne 
et l'acétate neutre d e  plomb ne m'ayant donné aucun résultat, je 
fus plus  lieureux avec les sels de mercure : l 'ur ine déféquée 
par l'acétate, le nitrate ou le biclilorure de mercure,  e n  présence 
du  carbonate d e  soude, donnait ensuite la réaction normale d u  
glucose. 

Les substances qu i  troublaient la réaction étaient donc entrai- 
d e s  par le précipité mercurique ; o r ,  ori sait que,  dans l'uriri~! 
norniale, parmi les subslances qui ne précipiteril pas les sels de  
plomb, mais qui sont entrainées par les précipites rnercuriques, 
se trouvent l 'urée et  d'autres substances azotées, en t re  autres la 
créatinine. 

Afin de  rechercher quelle était la substance qui  gênait la réac- 
tion du glucose, j'ai mis en suspension dans l 'eau le  précipité 
mercurique que j'avais obtenu, et je l'ai décompose par  un  cou- 
rant d'liydrogéne sulfuré ; la liqueur filtrée fut Cvaporée à sec 
et le résidu repris par l'alcool à 900 ; la solution alcoolique fut 
additionnée de chlorure de zinc ; au bout d e  vingt-quatre heu- 
res, les cristaux de chlorure double de  zincet de  creatinine furent 
sépards de la liqueur ; celle-ci fut évaporée a siccit8 ; le rdsidu 
f u t  repris pa r  l'eau, et. la solution fut additionnke d'acétate de 

(1) J'ai observé cette réaction avec des urines contenant depuis i gr. 50 
de glucose par litre jiisqu'i 60 gr. 
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plomb,  dans le but  d'enlcvor l'excès de clilorures ; puis j'y ajou- 
ta i  du glucose, e t  je chauffai avec une petite quantité de  liqueur 
de Fehling ; il se forma aussitôt un  précipité rouge d'oxydule de 
cuivre ; la réaction était normale. 

D'autre part,  je repris  p a r  l'eau bouillante les cristaux de 
chiorure double de  zinc et  d e  crkatinine ; je les décomposai par 
l'hydrate de  plomb, et  la solution de  créatinine ainsi obtenue fut 
additionnée de glucose et  chauffée avec la liqueur de Fehling ; il 
ne se  forma pas de  précipilé à l'ébullition, et,  p a r  refroidisse- 
ment, j 'obtins un précipité b run ,  semblable a celui q u e  m'avait 
donné l 'urine elle-même. 

Je renouvelai celte dernière  expérience avec la créatinine 
pure,  e t  j'ohtins la ni&me rtiaction. 

Les bases créatiniques de  BI. Armand Gautier :crusocrkatininr, 
xantocréatinine, amphicréatinine) (1)  empêchent aussi la formri- 
tion du  prEcipité d'oxydule de  cuivre. 

On peut donc admettre  que les  bases créatiniques sont suscep- 
tibles de  se  combiner  avec l'oxyde cuivreux résultant de l'action 
du glucose s u r  la liqueur d e  Fehling, pour  donner  un  composé 
soluble,  qu i  s'oxyde a chaud, sous l'influence d e  l'oxygène de 
l 'a i r ,  e t  donne un  précipité d'oxyde c u i v r i q w  ou  peut-être  une 
combinaison cuivrique d e  créatinine. 

Pour  q u e  la réaction se produise, i l  faut que la quantité de 
créatinine mise en présence de la l iqueur  Fehling soit suffisante 
pour  retenir en solution tout le cuivre qu'elle contient. La quan- 
tité de glucose ne parait  exercer aucune influence. Elle peut 
donc s e  produire  avec les ur ines sucrées trés riches en créati- 
nine, ou tout simplement lorsqu'on opère avec u n  excès d'urine 
sucrée, ce qu'on est obli$ de faire lorsque l 'urine contient trks 
peu de glucose. 

On 1 ciit, d'ailleurs, reproduiri: cctle réaction avec une urine 
normale additionncie de glucose. 

On peut  tirer de  là une conclusion pratique : c'est que, lors- 
qu'on se  trouve e n  présence d 'une réaction douteuse à la liqueur 
de Fehling, il faut Loujours déféquer l'urine par  les sels de mer - 
cure ,  méthode qui  tend à se génkraiiser â l 'heure actuelle. 

J e  m e  suis assuré, d'autre part ,  que ni l'urée, n i  l'acide urique 
ne donnent la même réaction. 

Je  m e  réserve d e  continuer cette étude, et, dans l e  cas ou les 
hases créatiniques seules donneraient celte réaction, d'en tirer 
uri procédé d e  dosage d e  ces bases dans l'urine. 

(1) J'ai opcrt! sur les niélanges de  ces bases, que  j'avais retiraes de l'ex- 
trait du viande. 
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REVUE DES PUBLIGATIONS FRANCAISES r 

Uosage eleetrolgtique du ploinh dans le mullate 
et le ehrnmnte.-M. C .  MARII':(Cornptes rendtis du 9 avril 1900, 
p. 1032).  - Les méthodes de  séparation d u  plomb par précipita- 
tion donnent le sulfure ou le sulfate, qui ne se prhtent pas s u  
dosage électrolytique, par  suite de leur insolubilit15 dans .4z03H.  
Cet acide transfornie facilement le sulfure en sulfate, mais, pour  
effectuer la dissolution de  celui-ci dans Az03H,  l 'auteur emploie 
I'azotate d'arrirrioniaque. Le sulfate d6 plorrib, placé dans le verre  
de Boliémeoù se fera I'électrol'jse, est attaque par  A z 0 3 H ,  auquel  
on ajoute peu a peu des cristaux d'azotate d'ammoniaque. Après 
complkte dissolution, on  étend avec d e  I'eau chaude et  on élcc- 
trolyse dans les conditions ordinaires la température de  60-70 
degrés. Pour 0 gr .  3 de sulfate, il faut environ 5 gr. d'azotate 
d'ammoniaque, e t ,  après  dilution; la solutiori doit contenir 
10 p. 100 d'acide libre. En trois lieures, on dépose ainsi O gr.  4 
de bioxyde d e  plomb sur  une électrode en platine de 90 centi- 
mètres carrés, avec un  courant de 0,3 amphre. 

Le cliromate s e  dissout dans ces conditions encore plus facile- 
ment que le  sulfate de  plomb ; l'acide cliromiqiie est compléte- 
ment ramené A I'élat de sesquioxyde de clirorrie, précipitable p a r  
I'ainmoniaqiie. Cette méthode permet d'appliquer l'électrolyse a 
l'analyse des verres a base de  plomb ; il suffit, pour  cela, d'atta- 
quer l e  verre finement pulvéris8 par  l'acide fluorhydrique addi-  
tionné d'une petite quantité de  S04H2. On effectue la redissolution 
du sulfate de plomb, et on continue comme il vient d'être dit. 

Après électrolyse, on peut elïectuer le  dosage des métaux alca- 
lins, si le produit analysé ne contieiit aucun métal d u  groupe d u  
fer ou de  celui des  métaux alcalino-terreux. 

G. S. 

Présence duwx~iatliain,du rnolybdéneet d ~ ~ l i r o i i i e  
dans les végétnua. - M .  E. DEMARCAY. (Comptes rendus d u  
8 janvier 1900, p .  9 4 ) .  - Pour  reconnaitre l a  @résence de  ces 
métaux dans Ics végétaux, l 'auteur indiquc la marche suivante : 

On trai te  p a r  I'eau distillée bouillante des cendres de bois bien 
calcinées (pin sylvestre, vigne, charme,  etc.); on fait passer dans 
la solution refroidie un courant d'hydrogène sulfuré. On aban- 
donne la solution pendant deux ou  trois jours a l'air et on l'aci- 
dule par  H U ,  qui  produit u n  léger précipité b run .  Cc précipité, 
recueilli s u r  u n  filtre, est lavé, séché et incinéré h basse tempéra-  
ture dans un creuset de  porcelaine protégé p a r  u n  creuset d e  
platine. On reprend par  trois gouttes dJHCI, e t  on examine a u  
spectroscope la solution obte1iue.0n reconnaît ainsi la présence : 
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du molybdhe à ses trois raies ultra-violettes, voisines de K ; du 
chrome à ses trois fortes raies violettes et à ses trois fortes raies 
ultra-violettes ; du vanadium par le fort groupe du  bleu complet 
et les principales raies du groupe violet. 
' On rencontre, en outre, les principales raies du silicium et fai- 

blement celles del'aluminium, du manganése et du zinc. Ces der- 
niers métaux sont relativement abondants dans la ~ a r t i e  insoluble 
des cendres où l'on trouve aussi du clirome. 

Ces (léments sont répandus dans toutes les terres en propor- 
tion assez sensibles pour qu'une grossibre séparation, aidée de 
l'analyse spectrale, suffise a les mettre en évidence. Ils sont très 
diffusibles et difficiles à séparer totalement ; il n'est donc pas 
étonnant que les végiitaux les absorberil avec leurs constituants 
minéraux, et l'on doit s'attendre a les retrouver, pour la même 
raison, cliez les animaux. G. S. 

nosage c l i i  thallium. - M. TIIOMAS (Cony~tas w l d i r s  du 
1 4  mai 1900, p. 1316). - Les diverses métliodes de dosage d u  
tliallium, sous forme de composes insolubles, ne donnent gbnéra- 
lement pas de bons résultats, par suite tle l'insolubilité incorn- 
plate de la plupart des conibinaisons du thallium et de leur vola- 
tilité lorsqu'on les soumet à la calcination. Cependant, comme l'a 
montré M. Baubigny, le procédé de dosage sous forme d'iodure 
est presque rigoureusement exact, mais cette métliode est longue 
et très délicate. 

Le dosage flectrc?lytique du tliallium, Ctudih par M M .  Schueht 
et Neumann, n'a pas donné de bons résultate. 

Les prockdés de dosage par les liqueurs titrées sont basés 
sur la facile transformation des sels de protoxyde en sels de 
peroxyde. 

La métliode de  M .  Willrn consiste dans l'emploi du perman- 
ganate en solution clilorhydrique; celle de M. Sponholz utilise 
le bronie cdmme agent oxydant; elle est d'une application plus 
difficile et ne parait pas supérieure à la précédente. 

La méthode proposée par l'auteur est rl'urie plus grande exacti- 
tude ; l'agent oxydant est le bromure d'or, ou plus exac- 
tement l'acide ùromoaurique, qui, par réduction, perd 3 atomes 
de  brome et donne un dépbt d'or m6tallique qu'on peut 
peser;  2 atomes d'or correspondant a 3 atomes de thallium, 

3)(204 
en multipliant le poids del'or réduit par le facteur-=i ,5533, 

2 x 1 9 7  
on a la quantité de thallium existant dans la combirinisori exa- 
minée. 

L'auteur a conlrôlé sa méthode avec 10 protoclilorure de thal- 
lium, qu'il a purifié par lavage à l'eau, transformation en trichlo- 
rure, réduction par l'acide sulfureux et redissolution du clilo- 
rÙre précipité dans l'eau chaude. 
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Pour 0p8rer le dosage, on prend un  poids connu (environ O gr.5) 
de clilor~ire, qu'on dissout dans l'eau chaude e t  i 'on verse dans  
la solution le  bromure d 'or  en léger excés; on abandonne à chaud 
pendant 8 à 10 heures,  puis on recueille l'or s u r  un filtre, qu'on 
séche et qu'on pèse. 

Pour obtenir u n  bon résullat, il faut avoir à peser au moins 
O gr.  2-0 gr. 3 d'or. 

L'acide bronioaurique se prkpare en dissolvant de  l'or dans de  
l'acide bromhydrique bromk, et évaporant ensuite lentement au  
bain-marie. L'acide bromoauriqiie se dépose par  refroidissement 
en  longues aiguilles foncées qu'on redissout dans l'eau. 

G .  S. 

IDosnge des nitritrs eu préseince tlea nitrates ou 
autre* sels solui~les. - $1 GAILHAT ( J o l i m .  de pharm. et 
dl: chzmze du  ier juillet 1900,  p. 9).-Parmi les procédés indiqués 
pour le dosage des nitrites, bien peu sont précis e t  facilement 
applicables. La métliode suivante, indiquée par  l1auteur,est d'unr 
rigueur absolue et peut s'appliqiier dans tous les cas. 

Lorsqu'on ajoute une solulion da niti'ite métallique neutre a 
une solution concentrée, neutre et  bouillante d e  sel ammoniac, 
on obtient u n  dégagement régulier d'azote, d'après la r h c l i o n  
suivante : 

AzH4Cl + AzO'M' = Az2 + %HIO + M'Cl 

II suffit donc d e  determiner soit le sel ammoniac détruit, soit 
le clilorure fixe produit,  soit l'azote dégagé, pour  connaitre la 
quantité de  ni t r i te  entrée en rkaction. 

La détermination de l'azote dégag6 est simple et précise en s e  
servant d e  l'appareil de M .  Schlœsing pour l e  dosage gazométri- 
que des nitrates. L'auteur a modifié avantageusement cet appa-  
reil en adaptant u n  tube à dégagement muni  d'un robinet, qu i  
permet de  ,se rendre compte facilement d e  l'expulsion totale d e  
l'air contenu dans le ballon au commencement d u  dosage et d e  
l'azote à recueillir ensuite. 

Pour le dosage, o n  remplit  le ballon aux  deux tiers environ 
avec une solution saturée de  chlorhydrate d'ammoniaque et o n  
porte a l'ébullition ; quand l'air a é té  expulsé totalement, on 
introduit dans le  ballon, par  l'entonnoir à robinet, 10 cc. de  la 
solution d e  nitrite à titrer, contenant d e  5 à 10 gr. de sel par litre. 
On recueille l'azote dégagé dans un tube  gradué en 1/40 d e  cc.. 

Toutes les lectures étant faites a u  méme moment, en notant la 
température, la pression barométr ique et la tension de  la vapeur 
d'eau dans ces conditions, le poids X d e  nitrite par  litre de solu-  
tion sera donné p a r  la formule 
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dans laquelle M représente le poids équivalent du nitrite essayé 
et V le volume d'azote obtenu, exprimé en cc., et dont la moitié 
seulement provient du nitrite, l'autre étant due au sel ammoniac 
décomposé. 

L'exactitude de cette méthode a &té vérifiée avec des solutions 
de  nitrite de potassium purifié par l'alcool et pesé après fusion 
du sel, et comparativement avec la méthode manganimétrique 
avec des solutions de nitrite de sodium. 

La concordance des résultats permet de l'utiliser avantageusc- 
ment dans la plupart des cas où le sel a essayer est à l'état de 
mélange plus ou riioins coinplexe. 

On peut opérer plus simplement par comparaison du volume 
d'azote que donne une solution type de nitrite pur pesé ou titré 
au cameléon. G.  S. 

L'éther ptrur IR recherche des ailbiinioees dans 
i'uciue. - JI. ANNEQUIN (I,!lr~ri nzidical di1 31 décembre 1899). 
- Le procédé que préconise R I .  Annequin, pour la recherche 
des albumoses dans l'urine, consiste a additionner celle-ci d'un 
tiers environ de son volume d'éther. L'urine doit être préalable- 
ment additionnée d'acide acétique, chauffée et filtrée, pour élre 
débarrassée de l'albumine coagulable qu'elle contient. 1,'i.ther ne 
doit être ajoutk qii'aprPs refroidissement de l'urine. Si l'urine 
contient des albumoses! on voit apparaître. sur les parois dp 
tube, aprés repos, une sorte d'émulsion graisseuse, qui se soli- 
difie en formant comme un bouchon au-dessus de Yuririe ; ce 
bouchon est quelquefois assez consistant pour qu'il soit possihic 
de renverser le tube, saris que le liquide s'écoule. 

Le coagulunl ne sr: prodiiit qu'en milieu acide ; une urine, 
dans laquelle s'est formé un coagulum, ne donne rien ou donne 
seulement une émulsion piteuse, si l'éther est versé dans le 
liquide non préalablement acidifié. 

Après acidification par l'acide acétique, le s6rum antidiphté- 
rique, le sérum antitétanique, le sérurn aritistreptococcique, la 
somatose, la peptone, le blanc ri'muf, divers houillons de cul- 
ture, la toxine tiiplit<rique, donnent u n  coagulun~ par l'éther. 

1.c coagulum obtenu dans les urines est dû aux albuinoses ou à 
des dérivés d'albuniinoïdesdu mênie ordre, car, dans un certain 
nombre de cas où il était tr8s marqué, le réactif Tariret, essayé 
aprés ébullition, a donrié un précipité qui disparaissait par la 
chaleur et réapparaissait par le refroidissemerit ; de plus, les 
réactions du biuret et celles de l'indol ont éLé cherchées et trou- 
vées dans deux ou trois cas. 

D'aprés M.  Hugounenq, le coagulum produit par l'éther serail 
la conséquence de la propri&ti? que possède ce liquide de former 
des éiriulsions avec les alùuniinoïdes dans les milieux acides. De 
fait, les causes qui favorisent ou empêchent les émulsions (tem- 
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pérature, r8actiori acide ou  alcaline, agitation, étroitesse des 
tubes) favorisent ou empêchent la coagulation par l'éther. 

Le coagulum se forme dans les maladies suivantes : syphilis, 
diphtérie, fibvre typhoïde, impaludisme, tuberculose, appendi- 
cite, pleuro-pneumonie grippale, méningite, troubles gastro- 
intestinaux, néphrites. C'es1 dans la p é ~ i o d e  aiguë de  ces mala- 
dies, et surtout dans les cas graves, que le coagulum a été le  plus  
volumineur e t  le plus dense. 

II est difficile de  déterminer la valeur clinique d e  ceNe réac- 
lion, mais il est certain qu'elle est très marquée dans les états 
infectieux et que l'apparition d'un volumineux coagulum, très 
consistant et trés adhérent,  peut ê tre  un  indice utile pour  le pro- 
nostic e t  mettre sur  la voie pour  dhpister une maladie micro- 
hienne à la pbriode d'incubation ou  le réveil d'une ancienne 
infection latente, syphilitique ou tuberculeuse. 

Laprésence des albumoses dans les urines, au cours  des mala -  
dies infectieuses, n'a rien de  surprenant, puisqu'il est admis que 
ces substances rPsultent de  l'action peptonisante des microbes 
sur les albuminoïdes de  l'organisme. 

Les aieln aiiiiiioi~iwciux de l'uriine et l e  rapport 
cazotiirique. - M. VADAM (Bulletin commet~clnl de  novembre 
1899). - Le rapport  azoturique est le  rapport de  I'azote total d e  
l'urine a I'azote uréique ; la prkscnce de sels ammoniacaux dans 
l'urine peut fausser la valeur de ce rapport,  attendu que,  lors- 
qu'on dose I'azote urkique a u  moyen de  l'hypobroniite de  soude, 
dans une urine non dkfb,qiii\e ou dkféqiiée au moyen du  sous-a&- 
tate de plonib, on  dose en même temps l'azote provenant des sels 
ammoriiacaux. P o u r  conriaitre exactement la quantité d'azote 
provenant exclusivement de l'urée, il est indispensable d'opérer 
sur l 'urine traitée par  le réactif phosphotungstique. 

Quant au déchet a ~ o t é  de l'urine, il est constitué par  l'ensemble 
de corps qui forme les matières extractives ; il comprend I'azote 
autre que I'azote uréique et  I'azote ammoniacal. 

I l  y a donc,, en ce qui conccrne la détermination d u  déchet 
azoté, le même intérét que  pour le rapport  azoturique à tenir 
compte de I'azote ammoniacal, lorsqu'on analyse une urine. 

M .  Vatlam pense donc que le cliirnisle doit indiquer : 
in L'azote total, dosé par le procédé Kjeldhal-Iienninger. 
?%'azote urkique exact, obtenu par le  procédé à I'liypobro- 

mite de soucie, en opérant  sur  l'urine défëquée avec le  rhactif 
pliospliotungstique. 

3O L'azote uréique et I'azote ammoniacal, obtenus par  le  pro- 
céd6 à l 'liypobromite, en opérant sur  l'urine n'ayant subi aucun 
traitement. 

4 q L ' a z o t e  amiuoniacal, calculé en retranchant le chiffre no 2 
du chiffre no 3.  
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5 0  Le déchet azoté, calculé en retranchant  le cliif'fre no 3 de 
celui qui  indique l'azote total (chiffre no 1). 

6O Le rapport  azoturique, c 'est-à-dire le rapport entre l'azote 
uréique exact (chiffre no 2) et l'azote total (chiffre no 4 ) .  

Compu.ritioi~ et valeur n l i m e a t n i r e  ales diMérents 
friiitri - M. I3ALLA;VD (Cornples rendus du 16 octobre 1899). - 
M. Balland a fait porter ses essais s u r  les raisiris, les oranges, les 
noisettes, les noix, les grenades, les groseilles, les figues, les ba- 
nanes, les olives, les dattes, les abricots, les amandes, les cerises, 
les coings, les fraises, les framboises, les nefles, les p&clies, les poi- 
res, les pommes et les prunes. 

Tous les fruits, a leur maturité,  contierinent de 7 2  a 92 p. 100 
d'eau ; dans les fruits plus ou moins dessécliks d u  commerce (rai- 
sins secs, prunaux, noix, noisettes, figues, amandes), cette pro- 
portion ne dépasse guère 33 p .  100 ; elle est souvent inférieure 9 
10 p. 100 dans les amandes, les noix et  les noisettes. 

Dans les fruits a pulpe, la malikre azotke raprésenlarit l'albu- 
ri~irie vkgétale passe de 0.25 p .  100 dans la poire à 1.65 p. 100 
dans la lianane ; dans les fruits-graines (amandes, noix et noiset- 
tes), elle atteint 1s ii 20 p. 100 à l l%tat sec. 

Les matières grasses et autres produits solubles dans l'éther 
(huiles esseritic.lles, rcsines ou matittres colorantes) sont généra- 
lement en plus faible proportion q u e  les niatikres azotées ; il 
n'y a d'exception qne pour  les olives, les amandes? les noix et 
les noisettes, chez lesquelles l'huile domine  (58 a 68 p.  100 a 
I'état sec). 

Les cendres, dorit quelques-unes renferment des traces de  man- 
ganèse (figues, poires, pruneaux), sont en faible proportion, de 
méme que la cellulose inerte ; celle-ci n'est en proportion nota- 
ble que  dans les coings e l  les nèfles. 

L'acidité atteint son niar imum dans les framboises et  les gro- 
seilles (1.25: p.  100). 

Le sucre et  les inatikres dites extractives (amidon, dextrincs, 
pectines, gommes, cellulose saccliarifiaùle, acides organiquesj 
représentent, avec l'eau, la majeure partie des  fruits à pulpe. 

Le sucre, qui est entièrement assimil&, a son rôle dans l'ali- 
mentation ; les fruits qui en coritierinenl le plus (bananes, dattes, 
figues) constituent donc de  vérilables aliments hydrocarbonés. 
Les matières extractives agissent à la façon du sucre, mais à un 
moindre degré, en raison de  leur digestibilité plus faible. 

On doit donc considérer les fruits, sauf quelques rares ercep- 
tions, comme peu nutritifs ; leurs  sucs flattant le  goùt par leur 
odeur  o u  leur saveur, ils jouent plutôt l e  rôle d e  condiments. 
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REVUE DES PUBLICATIONS ÉTRANGERES 
Action des acidew iiiin6raux et organiques sur 

qoeiques réactifs intlic<rtc.urli. - M .  E.  GIGL! ( A m .  SOC. 
ckirn. M i l r z n ,  1 8 9 9 ,  p. 138). - Les réactifs qui  ont 6té essay8s 
sont : 

i0 Rouge de  Congo (sel sodique de l'acide benzidindiazo- 
naplitionique) ; 4 O  Tropéoline (sel de  soude de  l'acide azodiphé- 
nylaminesulfoanilique) ; 3O Violet de  mélliyle (clilorhydrate d e  
pentam~tliylpararosaniline). 

Voici les conciusioris de l'auteur : 
Les acides minkraiix, fluorhydrique, chlorhydrique, azotique, 

sulfurique, phosphorique et liydrofluosilicique font virer au  bleu 
le rouge de Congo, au  rouge la tropéolirie et au bleu ou bleu-vert 
le violet de mélhyle. On peut en conclure que  tous les acides 
minéraux doivent avoir la méme action. La sensibilité du  rouge 
de Congo lui permet  de  donner une coloration a une dilution 
de !/100,000; la tropkoline est moins sensible, le violet de  m é -  
thyle l'est encore moins (1/5,000 seulement). 

Les acides organiques essayés, formique, lactique, acétique, 
osalique et tar t r ique,  agissent comme les acides miriéraux s u r  le 
rouge de Congo et la tropéoline : la sensibilité des réactifs parait  
un peu diminuée. 

Sur le violet de  méthyle, les acides formique, oxalique et  tar- 
trique agissent comme les acides minéraux ; mais les acides acé- 
tique et laclique sont sans action. 

Par conséquent, contrairement aux affirmations de certains 
cliimistes, le rouge de  Congo et la tropéoline ne peuvent servir 
a différencier les arides minéraux des acides organiques. 

Le violet d e  mkthyle pourra permettre  de distinguer les acides 
acEtique et lactique des acides minéraux (ne  pas dépasser la 
dilution de  1/5,000). 

Aucun des indicateurs essayés ne  permet de distinguer les 
acides minéraux des acides organiques. 

D'autre part,  on  ne doit pas oublier que la teinture d e  tourne- 
sol, comme réactif sensible des acides, est encore supérieure à 
la tropioline et au  rouge du  Congo 

A .  U. 

Dosage du nickel dans ses iuiuerain. - M. A .  LANG- 
MUIR (Journal of the américain chern. Soc., février 1900, p. 10%). 
- La m d h o d e  indiquée par l'auteur est particulierement 
avantageuse quand il s'agit d e  séparer de  petites quantités de  
nickel de  beaucoup de fer.  

Un gramme du minerai est placé dans une fiole conique e t  
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recouvert avec 45 cc. d'AzO31i concentri: ; on ajoute 1 à 2 cc. de  
brome et on cliauffe très légèremenl, jusqu'k ce que tout le brome 
soit éliminé. On fait ensuite bouillir la solution et on i'kvapore 
presque a sec. Le brome a pour but d'oxyder complètement le 
soufre et d'éviter sa séparation sous forme de gouttelettes. 

Lorsque AzO"tl a été en grande partie éliminé, on ajoute au 
résidu 50 cc. d'IIC1 concentré et on évapore jusqu'a 5 cc. environ. 

On dilue à 250 cc. avpc de I'eau chaude et on fait passer un 
courant rl'liydrogbne snlfnré, pour enlever les metaux prkcipi- 
tables par ce réactif. On filtre et on fait bouillir le  filtratum, pour 
enlever toutes traces d'hydrogène sulfuré ; puis on ajoute quel- 
ques gouttm dlilzO:'H et on fait bouillir, pour faire repasser le 
fer a l'état de peroxyde; on laisse refroidir ; puis on ajoute 
de l'ammoniaque jusqii'L réaction franchement alcaline ; on 
filtre et on lave deux fois le précipité avec de l'eau cliautle. Le 
filtratum, qui contient une partie du nickel, est port6 à l'ébulli- 
tion dans une capsule de porcelaine, tandis qu'on procède aux 
opérations suivantes : 

L'oxyde de fer précipité, lav& et qui contient aussiune certaine 
quantité de nickel, est dissous dans HCI dilué et chaud ; puis on 
évapore rapitlerrient cette solution h consistance sirupeuse; on 
ajouie au résidu 10 cc. d'IICI (le densité 1.10; puis on transvase 
dans un entonnoir à séparation de 250 cc. de capacitk ; on lave 
à plusieurs reprises la capsule avec de l'acide de mSine concen- 
tration, et on réunit tous les liquides dans l'entonnoir, en ayant 
soin, autant que possible, que le volume total soit d'environ 
50 cc.; on refroidit cornplktcment ; on ajoute ensuite 4.0 cc. cl'& 
tlier ; on ferme l'eiitoririoir ct on agite vigoureusement pendant 
cinq minutes. Le clilorure ferrique se dissout graduellement 
dans l'éther, et il rente, dans la solution aqueuse, le nicliel, l'alu- 
minium, le cebalt et le manganèse a l'état de chlorures. 

Après avoir laissé reposer pendant quelque temps, on décante 
la solution aqueuse dans un second entonnoir; on lave 2 fois la 
solution ktliérée avec quelques cc. d'HG1 de densité 1 .10 et on 
réiicil dans le second entonnoir. Pour Stre sûr d'enlever complk- 
tement le fer, il est utile de faire une seconde agitation de la 
solution aqueuse avec 40 cc. d'éther et de procéder comme 
ci-dessus. 

Les solutions épuisées par 1'6ther sont rkunies dans un becher- 
g l a s ;  1'Btlier qui est resté eri dissolulion est cliassé par ébullition; 
on ajoute de I'eau de brome, jusqu'à légère coloration de la solu- 
tion; puis on alcalinise parl'ammoniaque, et on fait bouillir, pour 
précipiter le !er, l'aluminiuni et le manganèse. Si le traitement a 
l'éther a été fait convenablement, il ne reste, avec le nickel, que 
quelques traces de fer. On recueille le précipit8 sur un filtre; on 
le retlissout dans BCI; on ajoute dei'eau de brome, et l'on répéte 
la précipitation avec l'ammoniaque. Les filtrats et les eaux de la- 
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vageréunis sont transvasés ddns la capsule qui contenait la solution 
filtrée provenant d e  la première précipitation de  la l iqucur  d'at- 
taque. Le contenu de cette capsule, qui renferme la totalité d u  
nickel contenu dans le  minerai, est concentré à environ 100 cc. 
(jusqu'a ce que Ic chlorure d'ammonium c ~ m m e r i c e a  cristalliser). 
On ajoute alors SOcc. d'AzOW concentré et on kvapore presque à 
sec. Dans ces conditions, le chlorure d'ammonium est ent ièrement  
décomposé, et on peut concentrer la solution à quelques cc. seu- 
lement, sans cristallisation de sels. On ajoute 10 cc. d e  SWH" e t  
l'on chaul'fe jusqu'a apparition d e  vapeurs blanclips, pour chasser 
A z O T .  Après refroidissement, on traite par  100 cc. d'eau froide; 
on neutralise avec de l'ammoniaque et on ajoute 25 cc. d'ainino- 
niaque en excès; on transvase dans l'appareil d'dlectrolyse ; on 
rince la capsule plusieurs fois, e t  on complète le volume total d u  
liquide a 450 cc.environ. Après la mise en place des 6lectrodes, 
on fait passer uri courant de  1.2  ampéres. La précipitation d u  
nickel est ghh-a lement  complète au bout de  trois heures. , 

H. C. 

Sur quciquen propimiétés g k l l k ~ ~ l e ~  de I'rrcide 
pliospiicirique. - M. le Dr VAN150 (I'harmaceutische Central- 
i d r ,  1899, p. 637). - L'acidc phosplioriqucjouit, cominc bcau- 
coup de  substances organiques, de la propriété d'eiiip6clier cer- 
taines réactions Si, a 10 gr .  d'une solution de sullate d e  cuivre i 
10 p.  100, on ajoute quelques gr.  d'acide phosphorique, la lessive 
de soudene produit dans le mklange qu'un faible prbcipité. dis- 
paraissant par une addition ultérieure de  lessive de  soude. On 
peut préparer ainsi des solutions a réaction alcalirie d e  sels d e  
terres alcalines, de cadmium, de cobalt, de nickel, de  sels de  fer 
hi ou trivalents. 

Les solutions rlisistant beaucoup à l'action du carhonate de  
soude, et elles se comportent d'une façon remarquable vis-à-vis 
de l'hydrogène sulfuré et du  sulfure amrnonique. La solution pré- 
parée avec un  sel d e  manganèse ne présente aucune réaction dés 
le début, avec I'ligdrogène sulfuré ; celle préparée au moyen d 'un 
sel de fer résiste tS. l'action du sulfure aminonique. Celte propriétk 
a déjà 6té citée par Grützner, dans son travail sur  les phosplia- 
tes. La solution de  cuivre n'éprouve aucune transformation par 
une solution de  carbonate de soude, ni par  le rhodanate d'am- 
monium ; une réduction se produit par  addition d'une faible tiaace 
de ~ I u c o s e .  Les arialyses n'ont pas doririé jusqu'ici d e  résultats 
satisfaisants, cependant il y a lieu d e  croire que, comme pour 
les sels d'arsenic, des sels simples prennent naissance, qui  s'unis- 
sent avec l'acide phosphorique pour former dcs sels doubles. La 
formule de  la réaction doit è t re  celle-ci 

C U U P ~ ;  + NaOH = CuNaPh03 '+ HsO. 
C .  F 
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SBpnration d u  tiingstèiie et dia niolyl~clèiie. - 
M M .  F. IBBROTSON et  8. BLALlIXY (Chen~ical  Xercs, 1900, p. 13). 
- Parmi les méthodes de  séparation de  ces composés, la plus 
pratique consiste a volatiliscr I'acide inolybdiquc dans un coii- 
rant d'IIC1. 

On emploie aussi d'autres niéthorles basées sur  la solubilitk d e  
l'acide moly htliqiie et l'irisoluliilité d e  l'acide tungstique dans 
certains acides. 

Les auteurs ont entrepris urie série d'essais pour  déterminer 
la meilleure inariière de procéder. 

1. I io l / i t i l i .snt ic i~ l  de l ' u c id~  r n o l ! j D d ~ y ~ e .  - L'acide mol! bdique 
peut îitre compliitement volatilisé daris un mouttle S gaz ordi- 
naire, s'il est seul ; mais, s'il est mélangk d'acide tiingstiqiie, il rie 
se volatilise qu'incoinl)lèterrient. 

Uri mélange de tungstate et  de  niolybdalc de soude, tlissouc 
dans l'cau, a été prricipitk par  le nit.rate mercureus  et l'oxyde 
de mercure.  Le sel rnei-cul-eus a 6th calciri6 ; le  mercure s'est 
volatilisé rapidement, et, longtemps aprks, ont corrirriericé i se d6-  
gager les f 'unikc~ blanclies d'acide niolylidiquc; lorsque celles-ci 
ont disparu, il restait encore 10 p. 1'10 (le ce clernier acide. 
Cette méthode ne peut doric donrier quc des résultats inccr- 
tains. 

11. S~$aml ion  piiv IlCl. - L'acide molyùilique précisité amor- 
phe est t rès  aiséirierit solulile dans LICI chaud, niais la variet6 
cristalline et soyc:iise oliteniie par siil)limation n'est pas soliil~le 
dans cet acide, ni même dans l'eau régale. La sdparation des 
ac,ides molybdique et  tungstique ne  peut doric se faire de cette 
manière lorsqu'ils ont k1k calcinés. 

La solution d'un molybdate alcalin, h moins qu'elle ne soit for- 
terrien1 corice~itrée, n'est pas préeipiléc par  l'addition d'HCI, et 
le molybdate d e  plomb en suspension dans I'eau est coniplktemenf 
dissous par  h z O i I ~ I .  Le molybtlate dc plomb calciné est soluble 
dans H U ,  et on  n'obtient aucun prkcipité, si  l'on additionno cette 
solution d'eau. 

D'un autre côté, l'acide turigstique calciné est insoluble dans 
HCl ; la solution d'un turigslate alcaliri, si elle n'est pas trop 
étendue, est précipitée par  c e  même acide; le tungstate de  plomb 
er, suspension dans I'eau est décomposé par  A Z O W  avec précipi- 
tation de T g 0 9  c e  :nOme sel, aprks calcination, est aussi coin- 
plèternent précipité à l'état de Tg03  p a r  dilution de sa solution 
clilorliydriqiie concentrée avec deux ou trois volumes d'eau 
chaude. 

Ces diverses réactions ne sont cependant point absolues. 
L'acide tungstique n'est jamais complètement insoluble dans 
HCI. Préparé par précipitation d'un tungstate alcalin ou par i l i -  

lution avec de  I'eau de la solution clilorliydrique du  tungstate 
de plomb, l'acide tungstique obtenu peut ê t re  redissvus par l'ad- 
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dition d'un excès d'HCl concentr6. Après évaporation à sec et 
légère calcination, la solubilité est considérablement diminuée, 
mais elle est encore appréciable ; iriéme fortement calciné, 
l'acide tungstique n'est point aùsoliirnent insoluble. En trai- 
tant O gr.  498 de Tg03 calciné par 60 cc. d'llCI concentré, à 
trois reprises diffhentes, les auteurs ont rlissous O gr.  003 de  
~ g 0 ~ .  

Dans un mélange d'un & deux d k i g r .  d'acide molybdique et  
d'acide tungstique à l'érat de sels alcalins. Ic poids d e  l'acide 
tungstiqiie précipité par un acide est ordinairement t rop  Blev6 
de 5 à 10 p. 100! ce qui prouverait qu'il a entraîné de  l'acide 
molybdique. L'erreurest la mèine si l'on tlissout dansIICl le m6-  
lange des turigstate et rriolybdate de plomb, puis que  l'on préci- 
pite T g O Q a r  addition d 'eau.  

En redissolvant T g O q a n s  IICl et en le reprécipitant une se- 
conde fois, on trouve généralement une perte de 2 à 3 mill igr . ,  
ce qui tient a ce qu'il reste e n  solution une petite quantité de  
cet acide. Ces petites e r reurs  ne peuvent jamais être entière- 
ment éliminées dans la séparation par HCI, mais on peut les ré-  
duire à leur miiiimum e n  opérant de la suivante : 

A .  - On précipite le molybdène et  le  tungstène par  l'acétate de  
plomb ; on  lave trbs légèrement le préci2ité avecde l'eau chaude 
additionnée d'une t rès  petite quantité d'acide acétique; on séclie, 
puis on calcine; on place le  résidu dans un beclierglass et on le 
dissout dans IICl concentré, en employant autant de  cc. d'acide 
qu'il y a de  ceritigr. de  sel de  p lomb;  or1 cbaufft: jusqu ' i  l'é1)ul- 
lition de l'acide, puis on a r rê te ;  dans ces conditions, la solution 
est complète. Celle-ci doit étre limpide ou  lkgèrenient opales- 
cente; on  lui ajoute deuq ou  trois fois son volume d 'eau bouil- 
lante ; on fait bouillir;  or1 laisse reposer;  on décante l e  liquide 
clair sur  un p ~ t i t  filtre en papier ,  et on redissout TgOQn ajou- 
tarit env i rx i  la irioitié (le l'acitlo employé au  début ; on repré-  
cipite avec l 'eau et on f i l t r ~  s u r  le  m&me entonnoir.  Le molyb- 
déne est déterminé dans le filtratuin à l'état de molybdate de 
plomb. 

B. - Si la quantité de tungstène est tri% petite, par  rapport  à 
celle du rnolylidène, I'acide tungstique n'est pas complètement 
prtkipité en employant la mt:.tliotle précéderite, e!, pour ohte- 
nir des résultats convenables, on doit opérer  de  la  façon sui- 
vante : 

1.a solution des rnolybdate et tungstate tlc plomb dans 11C1 
concentré est additionnée de  quelques gouttes ù'Az0311, puis &va- 
porée au bain-marie jusqu'a consistarice pâteuse. La masse est 
alors traitée par  100 a Y00 cc. d'1Ii:l dilué au q u a r t ;  on fait 
bouillir et on filtre TgOQrécipité. L'acide dilue ajout6 a pour 
but d e  précipiter les quelques traces de  Tg03 qui n'auraient pas 
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&té insolubilisées par l'évaporation ét de  dissoudre le molyb- 
di:ne. 

Dan's une note précédente, l ' un  des aiit,eurs ( C h m i c d  Serus, 
XXlX. p. fi$) a moritrA que le  précipité de tungslate de  plomb, 
obtenu par précipitation d'un tungstate alcalin a u  moycn de  
l'ac6tate de plomb et d'acide acétique e n  e x c h ,  ne correspond 
pas exactement à la formule PbTgOb, et que la précipitation n'est 
pas complkte en prhsence de ['acétate en ewcSs et  dos cliloriires ; 
d'autre part ,  ces coririitions sont, ail contraire: favorables à la pr6- 
cipitatiori du moly bdate de plomb PbJlo06.Les niétliodes indiquées 
plus liaut n'étant poirit basées s u r  la constitution des sels p i o n -  
biques, la composition de ceux-ci n'a d'ailleiirs pas d'influence 
sur  l'exactitude de l'analyse. H .  C. 

Ilectnrrche tle l'acide cyaiii8igcli-iqaie eii préseince 
des f'c.rrocyaiiiires. - M .  BISCKURï'S (Apothcker Zezt.. 1900. 
p. 109) .  - Dans les analyses toxicologiques, lorsque les ina- 
tikres a examiner contiennent des ferrocyanures ou des ferri- 
cvanures. on  ne peut recour i r  aux f!iroc4dds usités pour la re- 
cherche de l'acide cyanhydrique. Ori ernploic alors  la méthode 
Jacqueniin, qui  consiste à ajouter aux matières d u  bicarbonate 
d c  soude,  i~ les traiter ensuitc par  I'acide carbonique, en c,liauf- 
fant doucemerit. 

Gigli ayant affirmé que ce procédé ne donne aucune sécurité, 
parce que le ferrocyanure d e  polassium, traité dans les ménies 
conditions, donne de  l'acide cyariliytlriqiie à l 'ébullition, M. Bec- 
kurts  s'est livre a des essais ayant pour hu t  d e  vérifier les asser- 
tions de Gigli. 

Il a constath qu'en ajoutant d u  bicarbonate d e  soude à une 
solution de  ferrocyanure d e  potassium à i p. 100,  et en faisant 
passer de l'acide carhuriique, or1 ri'oùtierit pas d'acide cyanliydri- 
que ,  ni à froid, ni a l'ébullition. 

Avec des solutions a 2 p .  100, i l  se  dégage, à la température 
d e  l'ébullition, dcs traces d'acide cyanhydrique, e t  la propor- 
tion est  plus considérable e n  opérant s u r  des  solutions à 5 
p .  100 .  

1.a décorripositiori du  ferrocyanure rie se  produit dorie que 
lorsque les solutions sont suffisamnient concentrées, mais elle 
n'a jamais lieu, d'après les observations de  M .  Beckurts, si la 
température ne dépasse pas 60 degrés. 

Précipitntioii et sélmratioii du cuivre e n  solu- 
tion n1c:iliue piic le  sulfhte ou le etilortiytlrate d7hy- 
drezine. - M M .  P. JANNASCH et K BIEDERMAfiN (Rerichte 
der deutschen chemisçhen G~srllsckaft ,  1 9 0 0 ,  p .  6 3 1 ) .  - Les auteurs 
on t  particuliéreinent étudié, au point de  vue quantitatif, la pré- 
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cipitation du cuivrc en solution alcaline par  le sulfate d 'hydra-  
zine. Ils ont  reconnu q u e  l'emploi de ce réaclif permet  d'obtenir 
des résultats exacts avec des solutions ne renfermant q u e  des  
sels de euivre ou bien renfermant des mélanges de  sels d e  cuivre 
et d'autres sels. 

En effet, si I'on ajoute a une solution alcaline de  sel d e  cuivre 
1 ou 2 cc. d'une solution d e  sulïate d'liydrazine à 3 p. 1 0 0 ,  et si 
I'on chauffe le tout,il  se produit un précipité d'oxydule de cuivre 
qui, par une nouvelle addition de  3 cc. de solution d'liydrazine, 
se réduit en cuivrc inktallique; la solution est ensuite filtrée ; le 
précipité est lavé e t  skclik à 90 degrés; on le calcine jusqu'a 
poids constant, e t  on pèse le  résidu, qu'on calcule comine étant 
de l'oxyde de cuivre CuO. 

Ce procédé, d'après les auteurs, est très commode p o u r  la ~ é -  
paration d u  cuivre e t  d u  zinc,du cuivre et  de l'arsenic. d u  cuivre 
et de l'étain. 

Dans ce dernier cas, on emploie de préférerice le clilorhydrate 
d'hydrazine. C. F. 

Nouvelle reactiou pour carcietériser et doiler 
des quantités très faibles d7creitle iiitreiia. - 
RI. EHDMANN (Rcriçhte der deutschen chewaischpn Gesellsçha f t ,  1900,  
p. 210). - Pour rechercher d e  tr8s faibles quantités d'acide 
nitreux, l'auteur recommande l'emploi de  I'acide 1-8 amido- 
naptitol 4-6 disulfon6, qu'on obtient par la nitration d e  I'acide 
napkitalique-trisilIfon6 4 - 3 4  ; le  produit rPsnltant d e  cette opé- 
ration est ensuite réduit et traité par  la soude, pour  donner  l e  
réactif voulu, qui  convient tout particulièrement pour  la recher-  
che des nitrites dans les eaux. 

La rkaction sur  laqiielle est basée cette recherche repoce s u r  
la facilité que posséde cet acide de  donner. en présence de I'acide 
nitreux et dans certaines conditions, des composks diazoïqiies 
colorés et extrêmement solubles. 

L'opBration s'effectue de  la facon suivante : 00 cc. de  l'eau a 
exanliner sont additionnés d e  5 cc. d 'une solution chlorhydrique 
d'acide sulfanilique; après dix minutes de contact, o n  ajoute  
O gr.  50 d'acide 1-8 arriidoriaplitol b-6 disulfoné ; la prksence d e  
l'acide nitreux donne naissance à une couleur  rouge-bordeaux 
brillant, qui présente son maximum d'intensité au bout  d 'une 
heure. 

Pour le dosage, on  opkre par  comparaison au moyen de solu- 
tions de  nitrites alcalins d e  concentration connue. C. F. 

I)osnge d e  petites qunntités d'oxyde de earboiie 
par l a  méthode iodamétrique. - MM. L .  KINXICUT e t  
G.  SXVPOHD (Journ. of the amel-ican chem. Soc., i Y O O ,  p .  14) .  - 
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Lcs méthodes de reclierche e t  de dosage de  très petites qiiantit6s 
d'oxyde de carbone peuvent être  divisées e n  deux classes : cclles 
dans lesquelles l'oxyde d e  carbone est transfoi'nit': en monoxylié- 
moglobine, et celles dans lesquelles on le transforme i~ l'étzt de 
CO" Les premières méthodes ne  permettent que  la reclierche 
du gaz ; les secondes, au  contraire ,  permettent d'effectuer un 
dosage. L'oxydation peut Stre ubtenue par l'emploi d 'un grand 
nonibre d'agents oxydants, mais, parmi ceux-ci ,  l'acide iodique 
est celui qui est le  plus pratique pour le d n q e  de trbs petites 
quantites d'oxyde de carbone.  

Ditte, en 1870, a reconnu qu'à la tcinpt\rature de iJO i 200 
degrés, l 'acide iodique est décomposé par  l'oxyde de carbone et 
qu'il  se forme de  l'iode et de l'acide carbonique.  

Cette réaction a k t 6  recomniandée par  C.  de  la Harpe et 17. 
Reverdirie pour  la reclierclie de  ce gaz, e t ,  tout derriihrement, 
M .  Kicloiix et M .  A .  Gautier l'ont applicluéc pour  la dktermina- 
tion quantilatire. M .  Nicloux tlCterinine l'iode rendu libre par la 
coloration d e  sa  solution daris le chloroforme et M. A. Gautier 
par  la proportion d'acide cartionijlue formi.,. 

Les auteurs n'ont pu obtenir,  par  l'une ou  l'autre de ces 
irit!tliotles: des résultats assez exacls lorsqu'il s'agissait de  dt ter-  
miner  d e  faibles qiiarititc':~ d u  g ; ~ :  mais, le titrage d i :  I'iotle lilire 
par  une solution d'liyposulfite ~ ! / 1 0 0 0  leur a donné une plus 
grande exactitude. 

L'appareil employé htait à peu de  chose p r i s  celui décrit par 
RI. Kicloux. 

L'air analyser passe, d'atmrtl, clans deux tulles en U c!oriteriarit 
l 'un SOCf-l2 et  l 'autre rie la potasse caust iqw.  II passe ensiiite dans 
u n  tube en U contenant 33 gr. d'acide iotliqiie. Ce tube plonge 
dans u n  bain d'huile cliaufé à 150 degrés. Erifin, le gaz traverse 
u n  petit tube en [J contenant 0 g. 3 d'iodure (le potassium dissous 
dans 5 cc. d'eau. C'cst dans c e  tube que I'iotle mis  en liberté se 
dissout dans la solution d'iodure de  potassiu~ri. qu'on n'a plus 
qu'à tilrer à la fin de la réaction. 

L'acide iodique s'obtient par l'action de AzOqI sur  l'iode 
bisublimé, et il est purifié de toute trace d'iode libre en le  cliauf- 
fant à 150 degrés dans un tube en U traverse? par  un courant d'air 
purifié e t  exempt dc toutes substances réductrices. 

Avec cette méthode, les auteurs ont pu d6terrnini.r avec une 
r igueur  assez exacte jusqu ' i  O cc. 0 2 5  d'oxyde de carbone dans 
u n  litre d'air H. C. 

Essai du laetophosphate de chaux. - M .  TH. BAR- 
RIE (Pharrnaceuticul Jourual, 1900, p .  228) .  Le lactophosphate de 
chaux d u  commerce se présente sous la forme d'une poudre 
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blanche plus ou  moins gr.anulée, ressemblant au citratc efferves- 
cent. 11 est trés acide, Iiygroscopique, e t  se dissout imparfaitement 
dans l'eau. 

L'auteur a constaté que plusieurs échantillons examinés par  lui 
étaient constitués par  un  mélange d e  phospliote de d iaux ,  d e  lac- 
tate de cliaux et  d'acide lactique libre. Ce derriier acide, suivant 
sa proportion, dissout plus o u  moins le pliospliate de cliaux pré- 
sent, et la partie insoluble dans l'eau est entièrement constituée 
par ce dernier.  

L'acidité était bien due  a l'acide lactique ; on séparecelui-ci au  
moyen de l'&lier ; apres Gvaporation de  ce dissolvant, on obtient 
un r k i d u  liuileux, acide, trés soluble daris l'eau e t  doririarit urie 
forteodeur d'aldéhyde, lorsqu'il est traité par  le permanganate 
de potasse. 

L'essai quanlitatif comprend ladétermination de I'aciditi: calcu- 
lée en acide lactique la détermination du pliosphate d e  chaux 
total, la détermination d e  la cliaux totale et la détermination de  
l'eau. L'acidité libre a été déterminée par  iine solution normalede 
soude. Le pliospliatc d e  chaux total a &té d6termirié par une solution 
titrCe de nitrate d'urane ; plusieurs essais ont monlri: qu'il n'était 
point utile de séparer  le phospliate des compos&i l'accompagnant. 
La chaux totale a été déterminée par  précipit~ition a u  moyen d e  
I'oxalate d'ammoniaque en liqueur acétique el titrage de I'oxalate 
de cliaux avec une solution de  permanganate de potasse. L'eau a 
&té déterminée en exposant le produit  dans un dessiccateur au- 
dessus de l'acide sulfurique pendant quarante huit heures. 

Laquantité de lactate de  chaux était déterminée en soustrayant 
la chaux combinée l'état de phosphate d e  la chaux totale; el la 
diffkrence était ensuite calculée en lactate d e c h a u x .  

Voici la composition des écliantillons analysés par  l'auteur : 

Acide lactique l ibre . .  . . . . .  4 S , R  40,8 35,8 
Phosphate de chaux .  . . . . . .  12,3  17,O 1 5 , i  
1,actate de chaux . . . . . . . . .  4L,O 4 2 , 2  49,9 
IIumidité . . . . . . . . . . . . . . . .  1,8 0 , f ~  - 

99,a  100,6 1ïG3 
A. C.  

Acide niélénique, r6actiP de cei-tniiis alcaloïdes, 
wurtout do ceux dc l'opium. - hl .  MEÇKE (Pha~.maceutische 
Zeit ) - Avec un rQactif composé de  O g r .  50 d'acide sélénique 
en solution dans i 0 0  g r .  de  SO"IIZ coricentré, on obtient, avec les 
alcaloïdes suivants, les réactions ci-dessous indiquées : 

A froid A chaud 
- - 

Acotinine pure  cristalline . . .  incolore. brun violet. 
Apomorpliine . . . . . . . . . . . . .  brun  violet. peu à peu brun  

foncé. 
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A froid A chaud - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Atropine 

Brucine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quinine. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocaïne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Codéine . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Colchicine . . . . . . . . . . . . . . . .  
Conicine. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Del phinine . . . . . . . . . . . . . . . .  
Digitaline . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Morphine 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Narcéine 

Narcotine . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ricotine . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  
Papavérine . . . . . . . . . . . . . . .  
Pliysostigniine. . . . . . . . . . . . .  
Picrotoxine . . . . . . . . . . . . . . .  

-4' 

Solanine . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Strychnine . . . . . . . . . . . . . . . .  
ThCbaïne.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vératrine . . . . . . . . . . . . . . . . .  

incolore. presque inco- 
lore. 

rouge jaunâtre. jaune citron. 
incolore. brun clair. 
incolore. jaune rose. 
bleu passant au 

vert. brun. 
jaune citron. brun jaunatre. 
incolore. incolore. 
rouge brun. brun. 
jaune, passant bleu violet, 

au rouge. passant au  
brun. 

bleu, passant 
au  bleu ver- 
dàtre. hrun. 

vert jaunàtre, 
passant au 
violet. violet foncé. 

vert, passant au 
rouge cerise. rouge-cerise. 

jaune. jaune. 
vert, puis violet violet. 
jaune Iiriin. rouge brun. 
presque inco- 

lore. brun jaunatre. 
jaune rougeà- 

tre. gris brun. 
incolore incolore. 
orangé. brun fonck. 
jaune citron, puis 

vertolive. violet brunatre. 

Ce tableau montre que l'acide s6li:nique peut convenir a la 
rcclierclie de la colcliicine, de la digitaline, de la vératrine, et 
surtout des alcaloides de l'opium. Lorsque les alcaloïdes sont 
impurs, les indications obtenues à chaud n'ont guère de valeur, 
attendu qu'alors l'action de S O L H 9 u r  les impuretés se traduit 
par une coloration brune qui masque la réactiori due à l'acide 
sélénique. Toutefois, pour les alcaloïdes de l'opium, ou peut 
obtenir des indications suffisantes lorsqu'ils sont impurs ; si l'on 
met, par exemple, i gr. de réactif avec i goutte de teinture 
d'opium, le mélange prend une coloratioii verte trbs mani- 
feste, 

Dos.uge de lu ~nutouiue  dnns le serneii ccmtra. 
- M. KATZ (Arch .  der Pharm., 1899, p. 2 4 5 ) .  - L'auteur pro- 
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pose de su1)stituer le procédé suivant aux méthodes  de  dosage 
indiquées par  Dragendorff, Flückiger, Elilinger e t  Tliaeter. 

On épuise 10 gr. de serrien contra par l 'é ther  dans I'appa- 
reil de Soxhlet pendant 2 heures. On distille l 'éther e t  il reste 
environ 1 g r .  7 d'un extrait vert foncé et rés ineux .  On le  met 
dansun ballon et on ajoute une solution de  5 gr .  d 'hydrate  d e  
barytecristallisé dans 100 cc. d'eau; on fait bouillir pendant 
20 minutes au  réfrigérant ascendant et,  aprks refroidissement, on  
fait passer dans la liqueur u n  courant d'acide ca rbonique  jusqu'à 
r6action acide. Cette liqueur est  filtré^ auss i tô t  pour  séparer  le  
carbonate de baryte formé; on lavele filtre d e u x  fois avec 20 cc. 
d'eau ; la liqueur ainsi obtenue est évaporée a u  bain-marie 
40 cc. environ. On y ajoute 10 C C . ~ H Ç I  à 1 2 , s  p. 100 e t  on chauffe 
pendant deux minutes au bain-marie. 

On introduit ensuite la liqueur, aprks refroidissement ,  dans 
une ampoule à décaritatiori ; les cristaux de saritonine restés daris 
la capsule sont dissous dans 40 cc, de chloroforme,  qu'on 
verse ensuite dans l'ampoule, puis on agite. A p r è s  séparation des 
liquides, on  filtrela solution cliloroformique, puis on lave la 
capsule, l 'ampoule et  le filtre a deux reprises avec 20 cc .de  chlo- 
roforme chaque fois. 

Le cliloroforme est distillé e t  le résidu s o u m i s  a l'ébullition 
pendant 10 minutes avec 50 cc. d'alcool a 15 p. 100 au réfrigé- 
rant ascendant. On filtre à chaud dans une capsu le  tarée et  on  lave 
deux fois Ir récipient e t  le filtre avec 10 cc. d'alcool bouillant à 
15 p. 100. 

La capsule est ensuite recouverte d'un ver re  d e  montre e t  
abandorin& uenda~it  2 6  heures daris un endroi t  frais. 

On pèse la capsule et  son contenu; nn filtre sans sr: pr6occiiper 
des particules résineuses qui troublent le filtratum, et  o n  lave la  
capsule et le filtra avec 10 cc. d'alcool i 15 p. 100. Le filtrc est 
ensuite séché dans la capsule et pesé. 

Au poids d e  santonine ainsi obtenu il faut a jou te r  0 gr.  006 p a r  
10 gr. de  filti.aturri obtenu (sans corupter les 10 cc. du  lavage), 
pour compenser la solubilitk de la santonine dans l'alcool. 

Dans 10 échantillons cornnierciaux de  semen contra, les q&n- 
tités de  sanlonine oscillaient entre 1.2i 1 et 3.151) p. 100. 

G .  S. 

Ohscrvations au sujet du dosage précédent. - 
hl .  THAETER (Arch.  der Phorm , 1899, p. 625).  - L'auteur, à l a  
suite de  plusieurs expkriences, fait les observations suivantes s u r  
la méthode de dosage proposée par Katz. 

L'épuisement par l'éther de  la poudre de  semen contra, doit 
durer de  i% à 18 heures, avec interruption a p r &  les deux pre- 
mières heures. Pour le rendre plus parfait, il es t  bon de  melan- 
ger A la poudre fine un peu d'amiante IégBre ; l 'épuisement est  
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ainsi meilleur et plus rapide. Enfin, Tliaeter propose de  substi- 
tuer  le lait de chaux à la solution d'hydrate d e  baryte, qui favo- 
rise la précipitation dlur:e notable proportion de résirie. 

G .  S. 

Dosage der  pliéiiols par I'aiiiidure d e  aodiniii. - 
M .  SCIIRYVER (Jour.nnl of the  Societ!j o f  che~tticnl I t t d i ~ s t ~ y :  1899,  
p.  553). - L'aniidure d e  sodium (AzHLPI'a), qu i  résulte de la 
réaction du  gaz ammoniacal sur  le sodium à une température 
peu élevée, réagit s u r  les pli4nols pour  donner du pl iho1 sodé et 
d u  gaz ammoniac ; en recevant celui ci dans une solution titrée 
d'acide sulfurique, on peut conclure ii la quaiitité de pliénol. 
L'eau rl6composant aussi I'amidiire de sndiiim, celui-ci doit Stre 
soigneusement privé de  son humidité en Ie dissolvant dans la 
benzine et chauffant la solution après  additiori d'acétate de soude 
fondu. 

On opère d e  la manihre suivante : on prend 1 gr. environ 
d'arriidure de sodiurri lavé à plusieurs reprises avec la benzine ; 
on l'iritr,odriit dans u n  hallon de  200 cc .  avec 60 cc. environ dc 
benzine exempte de  tliiopliène; on adapte au ballon un bouclion 
percb. de  deux ouvertures, dont  l'une coniniunique avec un ré- 
frigérant a reflux, tandis que l'autre porte u n  entonnoir a robi- 
net plongeant dans la benzine ; on chauffe au  bairi-marie et  on 
fait arriver par  I'entoiinoir un courant d'air sec et esempt d'acide 
carbonique ; aprks 1 0  minutes d'kbullition, l 'air a entraîné les 
traces d'ammoniaque provenant d'une Iégére décomposition de 
i'ainidure ; on adapte alors a I'extrérxité d u  réfrigérant un réci- 
pient contenant 30 cc. de  SO'H2 nornial;  on  introduit par  l'enton- 
noir  1 ou 2 gr. du  pliénol ê essayer;  on  fait passer le courant 
d'air et on dose I'excks d'acide sulfurique avec le  carbonate de 
soude et  le  rri4tliylorange. 

On fait un  deuxième essai s u r  la substance non desséchée et 
on a ainsi la quantité d'eau. 

Recherche des phéuols dans l'uri%e. - M .  J.  AM.i>h 
(Revue médicale de ln Suzsse romande). - La présence des phénols 
dans l'uririe étant la conséquence d'une auto-intoxication prove- 
nant d'un fonctionnement anormal des voies digestives, il y a 
intérêt a les rechercher ;  mais les métliodes usitées a cet effet 
étaient longues e t  compliqu6cs ; M. -4mann a tenté dr, les siin- 
plifier. 

I l  classe les pliénols en trois groupes : les oxyacides, les ph& 
nols proprement dits e t  I1indog&ne ou  indican. 

Ces trois classes de corps ont une  rkaction commune ; si i'ori 
prend 100 cc. d 'ur ine,  qu'on les additionne de  5 cc. d'HC1 con- 
centré, qu'on chauffe a 70 degrés et  qu'on laisse refroidir, l'addi- 
tion de 50 cc.  d'eau saturée de  brome détermine plus ou  moins 
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rapidement la formation d'un précipité ; les urines normales ne 
se troublent qu 'après  un  temps assez long. 

Pour caractériser les oxyacicies, comme l'acide para-oxy-phé- 
nylacétique ou les homologues supérieurs qui l'accompagnent, 
M.  Amann prend 50 cc. d'urine, qu'il additionne, à froid, de  
quelques gouttes de réactif de  blillon ; la prksence des oxyacides 
en  quantité notable donne lieu à u n  prkcipité rose ou  rouge 
brique, qui se redissout dans Az03H. D'autres corps contenus 
dans I'urine donnent cette réaction, mais à chaud seulement. II 
faut débarrasser préalablement l'urine d e  l'albumine, si elle e n  
contient. 

Les phénols iirinaires sont généralement du paracrésol, 
mélang6 de traces d'orttio ou de metacrésol; normalement, la 
quantité de  ces phénols ne dépasse pas i O  à 15 rnilligr. par litre. 

Pour les doser, on prend 50 cc. d'urine, qu'on additionne de  
5 cc. de S04H2 concentré et de  quelques fragments (1s pierre 
ponce pour  régulariser l'ébullition ; on distille. s u r  un feu 
modéré, 30 cc. ; on dilue le  distillatum de  manikre à ramener le  
volume à 50  c c . ,  et on ajoute 3 cc. d'une solution satiir6e de car- 
bonate de  soude et 3 cc. d'une solution à 2 p. 100 d'acide diazo- 
benzène sulforiique préparée extemporanément ; la présence des 
pli6nols est caractériske par une coloration rouge jaunatre, qu'on 
eonipare colorimétriqueinent avec une solution de  paracrésol e t  
de pliéiiol qu'on traite de  la méme façon. 

Quant à l 'indiran, M .  Amann a recouru a un procédé que nous 
avons fait connaitre dans ce Recueil (année 1897. page k37) ; 
nous le rappellerons en quelques mots : il prend 20  cc d 'ur ine,  
auxquels il ajoute quelques gouttes de  SO"' concentré et 5 cc. 
d'une solution de  persulfate de soude à 10 p. 100 et 5 ce. de chlo- 
roforme. II retourne plusieurs fois le tube, en évitant d'xinul- 
sionner le liquide, e t  il laisse reposer ; s i  l 'urine contient de I'in- 
dican, le clilorofornie se  colore en bleu plus ou moins intense. 
La quantité qu'elle renferme peut Btre fixée par  comparaison 
eolorimétrique avec une solution cliloroformique d'indigo qui 
sert de  solution étalon. 

M .  Amann estime que le persulfate d e  soude est préf;rable 
aux autres oxydant;, parce qu'il est stable et  qu'il ne  prkcipite 
pas l 'albumine lorsque l 'urine en renferme ; l'oxydation qu'il 
produit est due à une production d'ozone, qui  ne  suroxyde pas 
l'indigo, comme le font beaucoup d'autres réactifs, pour le trans- 
foririer en isatin e incolore. 

L'eau oxygénée, réactif de I'ncide malicyliqne. - 
M. W. E. KIDENOUR (.Amer. j oum .  of Pharmacy, 1899, p. ,414). - 
Si l'on ajoute de  l'eau oxygénée à une solution de  salicylate d e  
soude contenant d e  l'ammoniaque l ibre  et ducarbonate d'animo- 
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niaque, on ohticnt une coloration qui peut varier d u  rose tendre 
ou fleur de p k h e r  au grenat foncé, suivant la proportion d'acide 
salicylique. 

L'auteur a essayé cette réaction en employant une solution de 
salicylate de soude a 10 p. i00 et  de  l'eau oxygéniie 2 volumes 
ou 2 volumes 112. 11 a reconnu que  la présence d u  carbonate 
d'ammoniaque est nécessaire à la rsaclion et  que celle-ci est 
encore sensible lorsque l'acide salicylique se  trouve dilué 
dans la proportion de i partie dans 2.083 parties d'eau, mais il 
est esscnticl que l'eau oxygénée ne soit pas d'un titre plus élevé 
que celui indiqué précédemment, car ,  si l'on obtient alors une 
coloration, celle-ci disparaît trbs rapidement .  

L'auteur a essayé l'influence des autres substances chirrii- 
ques sur  cette rr\action ; les colorations obteniies par  O gr. 5 
des composants suivants avec 1 cc. d'une solution de salicylate 
de soude à 10 p. 100 sont donn6es sommairement  comme sui t :  
oxalate d'ammoniaque, ?aien ; chlorure d 'ammonium, cerise;  ben- 
zoate de  soude, ce l i se ;  tartrate de soude et de potasse, cerise 
foncé : pliospliatede soude, c o k e ;  fluorhydrate de fluorure d'am- 
monium,  en ; borate dr: soude, n11ib7.i; liyposullite de  soude, 
jaune foncé ; su!fate d'animoniaque, celise ; acide galliqiie, ,jaune ; 
acétate de soude, cerise ; sulfite de  soude, rien ; citrate de p o -  
tasse, rirn ; chlorate de  potasse, cerise ; hypopliosphite de soude, 
cer i se ,  acide lactique à 75 p .  400, ccrzse ; tannin, ,jauni! ; iodure 
de  potassium, amethyste ; bromure de  potassium, cerzse ; alcool 
(15 cc.), cerise ; glycérine (15 cc.), fleul- de pécher fonce'; phénol, 
cerzse. H C. 

Reeherelie du sucre de cnniie dniis l a  marancine. 
- RI. BIECKE ( Z r i t s .  f .  o f f en t .  Cllemie, 4899, p .  496) .  -- On sait 
que ,  pour donner a la margarine l'aspect d u  beurre  naturel, on 
ajoute du  sucre de canne et du  jaune d'ccuf. La recherche du  sucre 
de  canne en présence du  sucre de lait présente quelques difficultés, 
parce que,  pendant l'inversion a u  nioyen d'un acide minéral, ce 
dernier  se transforme également en lactose et en dextrose. Cepen- 
dant ,  cette trarisfnrmation n'a pas lieu, si l 'interversion de la solu- 
tion sucrée se fait au moyen de l'acide citrique. 

Pour rechercher le sacre de  canne dans la margarine, on placc 
100 gr .  de cette margarine dans un mort ier ,  e t  on  l 'arrose avec 
60 cc. d e  solution de  soude diluée et  chaude (pour  éviter I'inver- 
sion du sucre de lait) ; on mélange et on verse le tout dans un 
vase en verre ; on laisse ensuite pendant quelques heures dans 
l 'eau chaude ; on fait refroidir;  on perce la  couche d e  graisse et 
l'on décante la solution ; cette solution est ensuite trait6e par 
l'acide citrique, qui  prccipite la caséine. On prend alors 25 cc. 
de  l a  solution filtrée qu'on additionne de 25 cc. d'eau et qu'on 
traite,  après  neutralisation, par  la l iqueur  de  Fehling. Dans 
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ce cas, on ne tient aucun compte de  l'albumine qui a p u  se 
séparer, car elle est totalement soluble dans la  liqueur de Feli- 
h g .  Dans le calcul de  la teneur en sucre, il faut tenir compte d e  
l'eau contenue dans la margarine ; si, par exemple, celle-ci ren- 
ferme 15 p .  100 d'eau, e l  si l'on dose le  sucFe dans 25 cc. d e  l a  
solution, il faut remarquer  que le calcul doit se rapporter,  non pas 
aux 60 cc. de  solution obtenue, mais à 60 + 15- 75 cc. de  solu- 
tion. C. F. - 

RBcrctian des peroxydes. - M. DUDDERIDGE ('British 
aiid Colonial U~uggis t ,  1900, p. 180). L'addition d'azotate d'argent 
en solution à une petite quantité de peroxyde alcalin e n  poudre 
donne lieu à une  vive effervescence, produits par  un dégagement 
d'oxygène, e t  a un  précipité noir d'argent rédui t .  Avec les per- 
oxydes alcalino-terreux, la réaction est plus lentc : i l  se  forme, 
d'abord, un précipité brun d'oxyde d'argent ; l'oxygène se dégage 
et le précipité devient noir  ; la chaleur accélère la réaction. II y 
a évidemment, dans les deux cas, formation d'oxyde d'argent 
décomposk par  le peroxyde, rPaction semblable à celle de  l'eau 
oxygén8e. A .  I l .  

l lrsage do l'acide uialique. - M. le Dr HlLGER 
(Pharnzoceutische Zeit., 1899, p. 682.) - La solution à analy- 
ser, faiblement alcaline ou neutre, est additionnéed'une solution 
de chlorure de  palladium à 4 p. 100 ; on maintient à l'ébullition 
pendant dix minutes ; p i s  on chauffe encore pendant vingt a 
vingt-cinq minutes ; on rassemble le  précipiti: d e  palladium 
métallique, qu'on chauffe dans un courant d'acide carbonique e t  
qu'on pèse ; O gr .  294- de palladium correspondent à i gr. d'acide 
malique. 

Le précipité d e  palladium peut être transformé en clilorure 
pour servir a de nouveaux dosages. 

C. F. 

BIBLIOGRAPHIE 

Traité théorique e t  pratique de la fnbricnticrn da 
sucre, rleuxiéme édition, par P. HORSIN D É o i .  - 2 vol. de 1104 pages 
et 204 gravures (Bernard et Cie, éditeurs, Paris). Prix : 30 fr. - La pre- 
miére édition de cet important ouvrage a paru en 1888 et a Clé vite épui- 
see. Depuis, la fabricalion du sucre a subi des transformations si nom- 
breuses, notarririierit au jiciirit de vue de  l'épuration eliiniiqiie des jus et di1 
traitement rationnel des masses cuites, qu'elle ne ressemble plus du tout 
B l'industrie d'il y a vingt ans. Ceci expliquera facilement que la 
deuxibme édition du livre de RI. Ilorsin Déon n'a qu'une vague ressem- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



hlance avec la premiére. En réalité, c'est u n  livre entiérement nouveau, 
contenant une étude approfondie de toutes les phases de la fabricalion, de 
tous les nouveaux procédbs en usage, ct passant en revue tous les per- 
fectionnements récents introduits daiis la pratique ou n i h i e  siniplenierit 
proposés. 

Certains chapitres, notarnnienl ceux traitant de I'évaporaliori et d e l a  cris- 
tallisation en mouvemerit, y sont 1raitL:s magistralement, d e  sorte qu'ils pré- 
sentent à eux seuls des livres entiers de liaiitevaleur teclinique. Peiit4tie 
certaines des idées de l'auteur pourront Ctrc discutées et m0me contreditcs 
par certains collè;ucs. Mais, c'est précisbrnent parce qu'il s'est doriné la 
peine d'y exposer des idées nouvelles et de soumettre h une critique rai- 
sonnée certaines choses, que son livre a plus de valeur, le inonde indus- 
triel étant déjà fatigué des libres de corripilatiori duril il est ahreiivé pi.rio. 
diquement. 

Quant  a l'exécution matbrielie de l'ouvrage, impression, figures et 
planches, les éditeurs, 5151. Bernard et Cie, nous ont  monlré une fois de 
plus qu'ils ne reculent pas devant les grandes dépenses pour 5oigner tout 
particulikrement les livres iridiistriels. Kous csperoris que le succés de la 
seconde edition di1 livre de M.  Horsin Iléon dkpassera celui de la première 
et qu'un peu plus tard, lorsque I'iudustric sucriPrc? aura réalisé dc: riou- 
veaux progrès, noiis reverrons ce livre c n  troisiénie édition. 

il. SIDERSRY.  

TAYe; iu  t l n u w  I ' i i i r l i i n t r i e .  par II .  nn: L A  COL:X. - 2 vol. de 
496 pagcs (Yvc Lhnod, éditeur, 49, quai des Grands.Aiigustins). Pr ix  : 
.lJ fr. - 11 n'est pas d'industrie où l'eau ne joue un r31e, e t  parfois 
celui-ci est trks important ; il est donc utile de connaitre le r6le de l'eau 
dans ses divers emplois. C'est là un travail complexe, pour lequel I'au- 
teur de cet iritercssant volume a d u  faire des reclierclies norrihreuses. 
Voici comrnent il a divisé cette étude : 

Il donne. d'ahord: quelques notions fort iitiles sur  ia cornposition des 
eaux d'origines diverses et sur  la  solubilité de certains corps dans I'eau ; 
c'est la premikrtt partie. 

Dans la seconde partie, il passe en revue les diverses industries dans 
lesquelles l'eau joue un rdle important. 

C'est, en premier lieu, l'eau servant ti I'alirrrcntation des générateurs 
R vapeur. Cette parlie est étudiée à forid; l'auteur iiidiquc la manière 
dont se produit l'incrustation [les cliaudières et les moyens chimiques et 
pliysiqiies qui ont été proposbs pour rernbtlier a ces incrustations. 

Vient ensuite l 'étude de l'eau tlans les industries cic la teinture, de 
l'impression, du blanchiment, des textiles, tlans le conditionnenient. dans 
la savoriricrie, daiis le iravail des peaux, cri papeikrie, eri pliotugraphie, 
en sucrerie, dans la  fabrication de la  glace, du cidre, dans la brasserie 
et la distillerie. 

La troisième partie est relative aux procédés d'épuration chimique ou 
mécanique. 

La quatriéme partie traite des eaux résiduaires e t  de leur @puration. 
Enfin, la cinquième partie est relative a i'analyse chiriiique. 
IA: volurne de M. de la Coux rendra cerlaiiienient d e  grands services 

aux industriels e t  aux  chimistes qui le consulteront ; il leur évitera de 
longues recherches dans des ouvrages nombreux, et il les guidera dans le 
choix des procédés d'épuration. 
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Les phéuo~uénes de diaaolutioii, par 11. V .  THOMAS, 
docteur Ps sciences, préparateur de chimie appliqiiée à la Faculté des 
sciences d e  Paris. - 1 vol. de ,197 pages de I'Eiicyrln~iétlie Ikaiité 
(Gauttiier-Villars et Masson, éditeurs). Prix : 4 fr. 50. - Les p1iFno- 
mènes de soluhilité ont  été: duran t  ces dernières années, I'ohjet d e  tra- 
vaux fort remarquables. Les belles recherches experimentales de M. Etard 
sur la solubilité aqueuse à tempkrature élevée ont jeté un jour nouveau 
sur !a question. D'un autre chté, M.  Le Chatelier a appliqué avec succès 
les principes fondarnenlaiix d e  la thermodynamique à l'étude des disso- 
lutions. 

La cryoscopie occupe aiijourd'hui. gr;ke à JI. le professeur Raoult, 
une place corisidér;ihle ti;iris 1'tiist.oire (les sciences. Les ~ilié~iorni!nes d'os- 
mose ont déjb conduit a des résultats intércssants el ont  éti: le germe de 
la  thborie des ions. 

L'auteur s'est proposé de rassembler en u n  aide-mémoire les docu- 
ments épars un peu partout. Afin de lui laisser avant tout un caractere 
essenliellement pratique, il s'est borné h passer en revue les résultats 
acquis, insistant avec intention sur  la partie expérimentale et consignant, 
chemin faisant, de nomhreiises tloririi..es relatives aux so1ubilités des sels 
et des différents corps dans les solvants les plus usités. 

Les hyothéses  d e  Van't Hoff et d'Arrliénius, liypothéses extrérnenierit 
ingénieuses, qu i  dQjà ont  suscité tant de travaux, ont un chapitre part 
à la fin de l'ouvrage, mais M. V. Thomas a passé sur  elles heaucoup plus 
rapidement, se souvenant qu'à l'heure actuelle on ne saurait encore les 
admettre sans quelque doute. 

Cet aide-mémoire s'adresse, par suite, non seulement h tous ceux qui  
s'intbressent à l'évolution si rapide des sciences chimiques, mais aux  
chimistes de laboratoire, qui trouveront, dans ces quelques pages, un grand 
nombre de constantes et s'épargneront souvent de péiiihles reclierches 
bihliographiqiies. 

Tableaux sytioptiques pour I'ciualyse des eugrair 
et des amendenieiits, p a r  1). GOUPIL. - 1 vol. de 80 pages 
(Librairie J.-B. Dailliére et fils. 19, rue  Iiautefeuillc à Paris). Prix du 
vol. cartonne : 2 fr. 30. - Le chimiste ou le pliarmacien qui fait une 
analyse n'a pas le temps de lire d e  longues descriptions : la  collection d e  
Tableaux synoptiques dont la librairie 1.-B. Uailliére et fils entreprend 
la publication leur rendra les plus grands services et est appelée B deve- - .  

nir le vade-mecum dc tous les~laboratoires. 
Aprés les Tub1eau.l: synoptiques pour l'analyse des urines de M. Dre- 

vet, viennent d e  paraitre les Tutileaux synoptiques pour l'analyse des 
engrais et des anrendements, de M .  Goupil. 

Les premiers tableaux sont consacrés aux généralités, solutions et réac- 
tifs, appareils, méthodes d'analyse, etc,. 

Viennent ensuite les analyses spéciales : azote nitrique, azote ammo- 
niacal, azote organique, acide phosphorique, potasse, humidité, sulfate 
d'ammoiiiat~iie, amlale d e  potasse, chlorure d e  potassium, sulfate d e  
potasse, guano, sang desséché, corne, chair dessecliée, engrais commer- 
ciaux coniposés, fumier, piiriri, poudrette, vidanges, vinasses, eaux 
d'égout, chaux, calcaires, marnes, pl i t re .  
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NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

des hrevets d'iuveiitioii relatirs ii l a  cliiiiiio 
deinaudes en  Fraiice du 8 février au 14 mars 
1900 (1). 

297,040. - 10 février 1900. - Macalpine. - Procédé d e  fahrication 
d'une préparalion d e  mangankse. 

297.464.  - 21 février 1900. - Ste Badische Anilin et Soda Fa- 
brik. - Product ion d'étliers d e  l'acide siilf'ureux déri- 
l é s  de pliériols ou d'amines aromatiques e t  leur  trans- 
formation en amines. 

298.202. - 14 rri;irs 1900. - S o c i é t é  Générale C. F. Boehringer 
et Sohne. - Prkparation d c  l'acide p. arniiiophényl- 
glyoxylique, d e  ses derivés et Iiomologiies. 

i l )  Çoiiiirrunication d c  M31. hiarillicr et Hobelct, Office international pour 
l'obtention des  brevet.^ d'invention en France et à. I'olranger, 48, boulevard 
Bonne-Nouvelle, Paris. 

Avis au pul~ l ic .  - En vue d e  simplifier le classement des corres- 
pondances à distribner dans Paris e l  de 1iBler la sortie des facteurs, l'Ad- 
ministration s'occupc tlc mettre cri concordance les circonscriptions de 
distribution avec la division :irlrninistrative par arrondiçseiiients. Celte 
mesure n e  produira toiis ses effets qu 'autant  que  l'atlrcçse des lettres et 
autres objets pour Paris  sera complétée par l'indication de l'arrondisse. 
ment  où réside le destinataire. 

L'Administration croit pouvoir corripter s u r  le concours du public, pour 
la réalisation d'une amélioration qiii l ' intéresse directement. Exeniple 
d'adresse compléte, l a  rue Turenne s e  trouvant daris le 3e arrondissement: 
M. Cri~inri,  45, rue Turenne, Paris  3 e .  

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qu'en qualité d e  secrétaire général du Syn- 

dicat des cliiniistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des cliiriiistes aux industriels qui en ont 
besoin et  des places aux cliirnistes qui  sont à' la recherclie d 'un emploi. 
Les insertioris que nous faisons dans  les Annales sont  ahsoliiment gra- 
tuites. S'adresser a M. Crinori, 45, rue Turcririe, Paris .  

DEMANDE Jeu;ne fioriirric connaissant bien la  chimie théorique et appli- 
q u ~ c ,  et assez bien la chimie biologique, intelligent, travail- 

leur, trks sbrieux, pourvu de rbfcrerices exceptionnelles, ne pouvant pour 
raisons d e  Sortune poursuivre. ses ktudes, cherche une place dans u n  labo- 
ratoire ou dans l'industrie. - S'adresser j. M .  I'ozzr-Escor', ingknicur- 
cliirniste a Bergerac (Dordogne). 

Le Gérant : Ç. ÇKIKON. 

Lavai. - ~ m p .  parisienne L. BARNEOUD C I - .  
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TRAVAUX ORIGINAUX 

I)t5leriiiiiiutioii de 1ii cliir11:iir spociiiqiie 
d e s  corps g r r i s .  

Par M. VAIDEVYVEH-GHAL-. 

On sait que la chaleur spécifiqur: moyenne d 'un corps, à la tein- 
t+t l  

pérature- , est donnhe par  la formule : 
2 

1' Q c - 
t ( t  4) 

Q étant le nombre de calories absorbées par  l'unité de  poids 
du corps, pour  passer de  la temp4rature t à t'. Si t ' s e  rapproche 

2 1 lie orme. indéfiniment de t ,  Ct  devient alors la chaleur spic ' f q  
Q étant une  fonction d e  la t e i n p h t u s e ,  de la formule empir i-  

que ordinaire : & = vrt + n12 f ... on  ilüduit : CL = - = in + Sn!, 
d t  

et, comme la clialeur spk i f ique  croit avec t, la valeur d e  ,tl est 
toujours positive. 

En réalité, nous ne savons que peu de chose relativement a la 
loi de variation d e  Id chaleur spbcitique avec la tempbrature, et, 
bien q u e  les variations qui  se  rapportent an>; m6taiix soient en 
général négligeables entre des limites de  t e i n p k t u r e  asseL &car- 
tkes, on ne considére la loi de  Dulong et  Petit, e t  celle de  Wcestyn: 
que comme des  approximations. Aussi, ne peut-il 6 t h  question 
d'étendre ces lois aux substances qui  ne  sont pas nettement défi- 
nies, car  alors, les changements d e  température, les niodifica- 
tions d'état physique, etc., amènent, pour  la valeur du  calorique 
spécifique, des perturbations par  trop notables. 

Ceci est sur tout  vrai pour  les produits d'origine organique, e t ,  
bien que les  mesures de clialeur spécifique concernant ces corps  
soient relativement peu nombreuses, on  est frappé de la diversité 
des chiffres attribués souvent une rriérne substance, par  des  
observateurs des plus habiles. 

Un second point remarquable,  c'est la valeur élevée qu'attei- 
gnent ces chiffres. Tandis que, pour  les métaux e t  les substances 
d'origine inorganique, le calorique spécifique atteint h peine O,i, 
arrive rarement  a O,2 et passe trés exceptionnellement a 0 , 3 ,  on  
voit que, p o u r  les substances organiques, et principalement pour  
le groupe des corps gras, on  obtient gbnéralement des valeurs 
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qui ,  aux températures ordinaires, sont rarement  infkrieures 
à 0,3. 

Récemment, j'ai été amené à corroborer ce fait. Au cours d'une 
recherche sur  les points de  fusion des Ablanges d e  certains corps 
gras. j'ai dû prendre  la clialeur spkcifique des substances dont je 
me servais. 

J'ai employé la méthode des mélanges, mais, comme j'avais 
affaire des produits moins denses que  l'eau, j'ai assuré leur 
immersion dans le liquide en les plaçant dans un  petit panier en 
toile métallique. Le calorique spécifique de ce panier avait 15th 
déterminé avec grand soin, afin d e  pouvoir en tenir compte dans 
le calcul de  C. 

Mes opérations ont porté  s u r  la c ire  vierge, la stéarine, la 
paraffine, le s p r m a c e t i ,  etc. ; niais, e n  vue de préciser certains 
points, je m e  suis sur tout  occupk de deux substa~ices définiesclii- 
rriiquement e t  que  j'ai p u  m e  procurer  pures. 

Ce sont : 40  la tra'stiwine (Cfl'Hfl0O"), qui fond vers 55 degrés; 
Z 0  la palnzitine (C~lIR:'ROG),  qui  fond vers 66 degrés 5. 

.l'ai étudié ces corps depuis - 17  degres jusqu'au voisinage 
iininEdiat de leur tempkrature de fusion. 

Une quinzaine de déteriiiinations, faites avec grand soin, m'ont 
prouvé que la elialeur spécifique (le la tristéarine varie très peu 
aux e~ivirons d e  - 6 degrbs, où elle vaut 0,356 ; eIle croit ensuite, 
cn passant par  les valeurs 0:397, 0,4.09, 0,4119, 0,504, lorsque la 
température limite supérieure est respectivement de 10, 40, 30, 
80 degré!: ; elle arrive à 0,510, lorsqu'ori atteint 50 degrés. 
Au dela de  cette limite, les arêtes des petits niorceaux de 
t r i s t h r i n e  c'omiiiencent A s'émi)usser, et le  calorique spécifique, 
entre 50 et  55 degrés, croit alors très rapidement, au point de 
dkpasser parfois l'unité de 3 a 4 dixiémes. 

Le calorique spécifique d e  la palniitine suit une niarclie ana- 
logue, ainsi q u e  m e  l'ont prouvé égaleiiien~ quinze déterminations 
précises; il part de  0,330 à - 7 degrés, atteint 0,478 à 60 degrés 
et d4passe l'unité, dès  qu'on n'est plus  qu'à 3 ou  4 degrés du 
point de  fusion. 

Toutes les substarices grasses avec lesquelles j'ai e u  l'occasion 
de  travailler m'ont donné des rt!sultats d u  même genre, et j'ai ét6 
amen6 à conclure : que 111 c l i h n ~ i n n f i n n  de hi c11,nleur spkifiqu.e dw 
C W ~  yrm est chose, sir~~m i w p s s i h l ~ ,  IIU r w i l l s  i ~ ? s  diflicile, parce que, 
dans cette détermination. i t  uv tpresp i :  inlpossi6le d ' e l i m i ~ e r  les  elern- 
tioris de t e r n p & ~ . n / ~ r l - e  prowit~utt  u n ~ q u ~ m ~ n t  de 112 c l~a /eu~-  de  fusion. 

Ces conclusions Ctaient écrites, lorsque j'ai découvert que 
Person, dans son niénioire sur  la cka1cu1- latente de fusivn, 
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s'était incidemment (1) occupé de la clialeur spécifique de  la cire 
d'abeilles et du  spermaceti.  l e  crois utile d e  reproduire les sup- 
positions de  l'auteur à propos de ces deux corps. 

a Je crois, dit-il, que ces corps n'ont pas d'état véritablement 
u solide ou leur chaleur spécifique soit constante, e t  qu'ils des- 
g cendent, depuis le point où  leur liquidité est complète, 
a jusqu'aux températures los plus basses, e n  changeant graduel- 
c lement d e  consistance e t  de capacité. Leur composition atomi- 
6 que explique cette inarche jusqu'à u n  certain point B .  

Plus loin, et parlant des niêmes substances, l 'auteur ajoute : r 11 
II parait que  la chaleiir latente de  fusion est répartie siIr presque 
4 toute la longueur de l'éclielle tliermomélrique, or1 ne peut plus 
e la séparer de  la clialeur spPcifique m .  

Les rbsultats auxquels je suis arrivé con/irment d o i ~  e,/tièrmei/t 
les suppositions de Perfon. 

Analyse d u  cuivre industriel (2) 

P a r  hi .  -4. ~IOLLARO. 

Le c~tiw-e est séparé et  dosé par voie électrolytique. 
Les impuretés d u  cuivre sont s4parées de la façon suivante : 

le niciid, le cobrilt, I'ar!jevt, le  plwrr~b, par  voie i.lectrolytiqiie ; 

l'arsenic, par  distillation ; I'antimozne et 17étai,n, par distillation et 
électrolyse ; le soufw e t  l 'or, par  précipitation. 

Le f ~ l -  est dosé par  volumétrie. 
Appareils d'ileclrolyse. - Ce sont les électrodes représentées par 

la figure ci-contre et qui  ont dtijjà été décrites (3). Les dimensions 
adoptées pour  la présente méthode sont les suivantes : électrode 
h ; diamètres des bases : 6'"3 et 3""' ; gSn6ratrice : 6'1115. 

Electrode B ; diamètres des bases : 4CQ et 5~1115 (4). 
Suivant la nature des éléments à d8poser Alect,rolytiqiiement, 

sur l'électrode A,  on  se servira d'i.,lectrorles à surface polie ou 
rugueuse. Le cuivre, l'étain, le plomb (5 1'Etat d'oxyde) se dépo- 
seront de  préférence sur  une surface rugueuse ; l'antimoine, le 
nickel, le  cobalt s u r  une surface polie; l'argent indifféremment 
sur une surface pol ieou rugueuse. Ladistance qui  sépare le bord 

(1) Jc. dis incidemment, car tout  le memoire, qu i  date d e  i847, se rapporte. 
aux rrii:taux, a u x  mi.talloirlr:s et aux sels inorganiques. 

(2)  Ida. mkttiode dkritc! ici es t  celle qui est xtuel lernent  suivie a u  
Lahoratoire ccntral de la Compagnie franqaise des mdtaux. 

(3)  Avinales de  chimie nnal!ltique, i 900, p. 2'18. 
(4) I'our de trks petites qi iant i tk  de ~ristihre, on ~ ~ e u l  eiiipioyer des elec- 

trodes plus pctites, & condition rie r iduire  l'intensitc' du  courant indiqui.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 328 - 
inférieur de l'électrode A du pied d e  l'électrode B, au cours de 
1761ectrolyse, doit é t re  de OCm8 environ. 

1'1.ntiyzit. de l ' i lect~~oly,se.  - Dosage d u  cuiiire (C1ect~oly.s~ en s o l i ~ t i o ~ i  
acide). -On pèse 10 gr .  d e  matière en copeaux, débarrassés par 

l'éther et par  l'aimant des matières 
grasses et des parcelles de fer provenant 
de  l'outil. Ces copeaux sont introduits 
dans un  verre de Bohême de 500 cc. 
environ (diamètre infërieur, G""5, liau- 
teur ,  18'") ( 1 ) .  On verse dans  celui-ci 
20 cc. d'acide sulfurique, puis 30 cc. 
d'acide nitrique (31, après  avoir tout 
d'abord immergé les copeaux de cuivre 
dans u n e  quantité d'eau suffisante pour 
que  l'altaque soit niodkrée. 1.e vase est 
alors recouvert d 'un  eritorinoir, dont 
les bords reposent à i ' intérieur de  ceux 
du  ver re  et  forment ainsi une  petite 
goultièrc dans laquelle quelques gout- 
tes d'eau forment u n  joint hydraulique 
parfsit. On cliaiiffe doucement, pour 
achever l a  fin de  l'attaque. 

La dissolution est compli..te pour  un  cuivre affiné. Les cuivres 
non affinés laisserit un  rBsitlu insolul)le ; dans c e  cas, on chauffe 
après  l'attaque, pour  rassembler le prëcipitk et pour  le dAbarras- 
ser  des sels de  c u i v i t  qu'il pourrai t  conscrvcr. 

La solulion d e  cuivre étant étendue à300 cc., on y plongecom- 
plètement les électrodes A et B. qui  conimuniqiient, la première 
avec le pôle -, la seconde avec le  pôle + d'uns batterie. La base 
de  l'électrode B doit ê t re  aussi prks que  possible du  fond du 

cl) Celle graritle hautcur  est ilrstirike i Oviter lcs pr~ojectioris du bain en 
dehors d u  vase, pentlarit l'électrolyse. 

12; Si l'on vcut opcrcr su r  ilri poi(ls tlc rni:tal diffkrerit tlc 40 gr . ,  on prend 
Ics quantitks il'aciclc suivantes 

Pour 1 gr. de cuivre 20 cc. rl'aciile nitrique et fi cc. rl'acide sulfurique. 
- 2  - 2 i  - 8 - 
- 5  - 25 - 1 ' - 
-20 - 40 - 35 - 

Avec PO gr., on met le liquiile encore chaud àl'i?lectrolyse, autrement il 
cristallist,rsit. 

Pour 3 gr .  e t  au-rlessous, on peut se servir d'iilectrotles plus petites. Celles 
dorit nous  nous servons o n t  les dimensions suivantes : 

Electrode A : tliami:t,rc, 3 cm. et 2 cni. 2 ; gknératrice, 5 cm. 
Electrorle B : rliamétre, 3 cm. ot 3 crii.7. Lcsproportions il'acirie sont, pour 

:gr., dc 10  cc. d'acide sulSurique et  13 cc. [l'acide nitrique, pour  un volumo 
de I w  CC.  
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verre. On ferme le vase par deux (lem-verrcs [le montre, qui rie 
laissent passer que les tiges des électrodes, et l'on fait passer à 
travers le bain un courant de i ampère. 

Lorsque la coloralion bleue du liquide corrimence à dispa- 
raitre, et alors qu'il reste nioins de 50 milligr. de cuivre dans 
le bain, on réduit le courant a 0,s ampère, et on ajoute au 
bain de I'eau oxygénée pure à i 2  volumes (environ 20 cc.) ; on 
renouvelle cette addition de temps en temps. Ce réactif fait 
passer les ions As et Sb à l'état d'ions AsOi et SbOi, qui ne peu- 
vent se déposer sur la catode. 

Lorsque la solution ne contient plus de cuivre, on retire le vase 
et on plorige rapidement les électro Jes successivement dans deux 
vases d'eau distillée ; on lesdétaclie ensuite de  leur support et on 
plonge la catode dans d e  l'alcool concentré, puis, mouillée d'al- 
cool, dans une étuve où elle est chauffée à 90 degrés pendant 
10 minutes environ ; enfin on la pose. Le poids trouvé, diminue 
de celui de l'électrode, représente le poids du  cuivre, plus celui 
de l'argent qui s'est dkposé en niéme tenips que le cuivre. On 
déduira donc du poids du cuivre le poids de l'argent déterminé 
ultérieurement. Si le cuivre à analyser contient du plomb, une 
partie seulement de celui-ci s'est d6posé sur  l'électrode B, a 
l'état d'oxyde, le reste du  plomb étant resté dans la liqueur. 

La précipitation du cuivre dans les conditions indiquées exige 
environ 2 4  heures. 

Avec les cuivres riches en arsenic et en antimoine, il est trbs 
difficile, mème en employant de l'eau oxygénée, d'empêcher une 
partie de ces corps de se déposer avec les derniersmilligrammes 
de cuivre. On est alors obligé de retirer les électrudes lorsque la 
coloration bleue du liquide commence a disparaître, alors qu'il 
reste dans le bain environ 50 milligr. de cuivre. La catode, qui 
a reçu seulement une partie du cuivre! mais par contre tout 
l'argent, est lavée et sbchéc comme il a clté dit précédemment. 
Le rcste du cuivre est dépost': sur une autre électrode avec un 
courant de 0,s ampère. Ce cuivre est accompagné d'une partie 
de l'arsenic et de l'antimoine, qui lui donnent une teinte brune 
ou noire. On ajouta au  bain de l'eau oxygknke, pour réduire 
la proportion de ces impuretCs sur le cuivre. Lorsque le cuivre 
est totalement déposé, on le dissout dans de I'eau contpnant 
hO cc. d'acide nitrique a 36OB ; la solution, neutralisSe par 
l'ammoniaque exempte de  matières organiques (1) et ajouthie 
en excès, est électrolysée (1 = 0,s ampére). Le cuivre se dépose 

(1) La prescnce de  rnnti6i.e.; ni.,":iriiqiics tlonnr.r;iil 1ii.11 à un ddpbt de 
charbon sur  le cuivre. 
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ainsi compli:leinent, sans entrainer d'irripurelés. 11 est lav8, séclié 
e t  pesé. On peut, si l'on veut simpliticr l 'opération, Ic deposer 
s u r  l'électrode dkjà recouverte de cuivre qu'on a r e t i r h  avant la 
fin d e  1'Slectrolyse ; on pèse ainsi la totalité d u  cuivre en une 
seule fois. 

Dosage d u  nickel et du cobalt pnr i l e c t ~ - o l ! p  e n  sollction de c h ! o i w e  
double a r n m o ~ i i ~ ~ c a l  ( 1 ) .  - Le bain qui a servi a l'électrolyse du 
cuivre e t  qui  contient tout ie nickel, tout le cobalt et tout le fer 
est évaporé à sec, jusqu'à ce qu'il rie reste plus que quelques 
gouttes d'acide sulfurique. Aprbs refroidissement, on reprend 
par l'acide chlorhydrique (10 c e . )  et l'eau ; on chauffe pour 
achever la dissolution. La solution, portée à 70 degrAs envi- 
ron,  est débarrassée de  l'arsenic, ?(! l'antimoine et de l'étain 
par  l'hydrogène sulfuré. Le liquide filtré est cliauff'é jusqu'à 
élimination d u  gaz sulfhydrique. Ori peroxyde ensuite le 
fer p a r  addition d'eau oxygknke et ébiillitiori di1 liquide. Celui-ci 
est ensuite neutralisé par l 'ammoniaque, ajoutée en ltrger excbs 
p o u r  précipiter le fer ; on  b i t  bouillir. On laisse refroidir e t  on 
ajoute encore I i N  cc. d'ammoniaque libre à 10 p.  100. On étend 
a 300 cc.  ; on laisse le  peroxyde de fer se rassembler au fond du 
verre. On plonge complètemerit dans la partie claire los électro- 
des, et on fait passer un courant de 0,s ampère.  Au bout d'une 
nuit,  le nickel et le  cobalt sont complPtement précipités. On 
lave et on skctie l'électrode A, comme il a été dit  pour  le  cui- 
vre  ; enfin on pèse. Si l'on désire avoir isolément les teneurs en 
nickel e t  en cobalt, on  Ics sépare et on les dose par les méthodes 
connues. 

Quantité maxima de  métal à prbcipiter pour  avoir un dkpbt 
trbs adhérent : O g r .  2 .  

llosage du fer (par aollo~ti tr ie) .  - Le peroxyde de fer est jeté 
s u r  un fillre,puis dissous dans le moins possible d'acide clilorliy- 
tlriqiie et dosi: par l'iode [mktliode Molir). Sous n!opkronscepen- 
tlarit lias coiiinie Molir a cl iau~l ,  mais a froid, e t  en remplaçant 
l'arnidori par  le sulfure de carbone comme indicateur (2) .  Voici 
la méthode telle que nous l'appliquons : la solution acide de 
clilorure ferrique, introduite daris un  flacon bouché àl'érileri, est 
additionnée di: bicarbonate de soudc,qui ncutralist: la plus grande 
partie d e  l'acide et remplit le récipient de  gaz carbonique. La 
solution acide, qui  doit être jaune, sans nuance d e  rouge, est addi- 

(1) n'après la rnktliode ti '0ttcl.  
( 2 1  Cet indicateur avait tlbjb i:t6 pr6coiiisC par  Girard dans son procEdé 

de  dosage de J'aritirnoirie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tionnée d e  quelques gouttes de sulfure de ca rbone ,  puis  de  
5 cc. d'une solution a 6 0  p. i 0 0  d'iodure de potassium. On bou- 
che immédiatement le flacon et  on agite. II se  sépare une quanlité 
d'iode proportionnelle à la quantité d e  fer : 

Fe2Cl6 + 2 Kt = 2FeC12 $ 2 KCl  + 2 1 

Cet iode est dosé au moyen de l'hyposulfite d e  soude (à I Z  gr. 
par litre), qu'on verse jusqu'h ce q u e  la solution, ainsi que  le 
sulfure d e  carbone, soient compieteinent décolorés ; on aura 
soin d'agiter aprks chaque addition d'liyposulfite. 

bIaltieurcuseinerit, la quantité d'iode séparée n'est pas rigoureu- 
ment proportionnelle au  fer, cause des réactions s e c o ~ d a i r e s .  
Malgré cela, on arrive a des résultats parfaits e n  ayant soin de  
prendre le  titre de  l'liyposulfite avec une quantité de fer voisine 
de celle à doser  et  de  ramener  a u  iiiême volume. 

Les écarts de  proportionnalité entre  les q u a n t i t h  d'iode et  d e  
fer sont indiquees dans le lableau ci-dessous : 

Volume d e  la Quantitb Nombre de cc .  
sulution de Fe2 Cl0 d e  fer d'hyposulfite 

- \  

;O à 6 0  cc .  O gr. 010 4 cc. O 
id. O 040 15 5 
id. O 100 38 4 

Dosage du plomb ( p a r  électrol!jse en sollstioiz acide). - Une nou- 
vclle prise do 1 0  gr.  de  cuivre est attaquée par  l'acide nitri- 
que étendu contenant 50 cc. d'acide nitrique à 36O B. Les sulfu- 
res qui  n'auraient pas ét6 attaqués sont dissous par  ébullition, 
après addition d'eau oxygénSe. Le liquide, étendu a 3 5 0  cc., est 
soumis ii I'tilet:trolpse, l 'électrode h btant relike a u  pôle + et 
l'électrode B au pble - L'iriterisitk d u  courant doit ê t re  de 0 , 3  
ampère. Au bout d e  18 heures environ, le plomb s'est intégra- 
lement précipité sur  l'électrode A B l'état d'oxyde, e n  un dépbt 
très adhérent,  brun ou noir suivant t'épaisseur, tandis que le 
cuivre s'est déposé, en partie, su r  l'électrode B. L'électrode A est 
alors plongbe successivomcnt dans deux vases remplis d'eau dis- 
tillée, puis introduite dans une ktuve qu'on chauffe progressive- 
merit jusqu'à 2 0 0  degros. Dans ces conditions, l'oxyde de plomb 
correspond exactement à la formule Pb02; i l  suffit de  multiplier 
son poids par  le facteur 0,866 pour avoir le poids correspondant 
au plomb rriétallique. 

Dosage de I'arqent ( j iar  é l e c t d y s e  en solution de cyanure et volzimi- 
hie  . - Si le cuivre est riche e n  argent,  on dissout dans l'acide 
nitrique (d = 1.2) le cuivre déposé électrolytiquement s u r  I'Qlec- 
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trotle A ; nous savons qu'il cnntient I:i totaliti! (le l'argent. Dans 
le cas contraire, on  dissout une nouvelle prise (le 1 0  à 50 gr. de 
cuivre, suivaiit sa teneur présumée en argent. On fait bouillir, 
pour  chasser les vapeurs nitreuses; on filtre, s'il y a lieu, e t  on 
prkcipite le liquide, porté à 70 degr& environ, par  quelques 
gouttes d'acide c l i lo r l iydr iq~~e  ; on niainticrit cette température 
jusqu'à ce q u e  le  clilorure d'argent soit bien rasserriblé. On 
filtre ; on lave avec de l'eau chaude,  e t  on redissout le précipité 
dans le cyanure de  potassium ; on 4tend a 250 cc. ; la solution 
doit ê t re  à 2 p. 100 de cyanure d e  potassium. Le courant doit être 
de 0,OJ ampère.  Au bout d'une nuit,  le précipité est complet. 

Ce précipité pourrait  étre pesé, mais il  est plus  court de le 
dissoudre dans l'acide nitrique étendu d e  son volume d'eau et 
de l e  titrer au sulfocyanure (méthode de Volhardt). Mais, pour 
que la précision a laquelle conduit cette méthode dépasse celle 
que fournit la peske, il faut dhterminer la fin de  l a  réaction, non 
pas, comme le  dit  Volhardt, par  l'apparition d e  la coloration 
rouge due  au  sulfocyanure ferrique, mais par  le retour, au  moyen 
du  nitrate d'argent titré, de  cette coloration rouge à la coloration 
blanche du sulfocyanure d'argent. La netteté d e  ce dernier 
passage est, e n  effet, incompara l~ lement  plus grande. 

On dissout donc l'argent clans id0  cc. environ d'un mélange à 
volumes kgaux d'eau et d'acide nitrique ; on chauffe à l'ébulli- 
t ion, après  l'attaque, pour él iminer  toute vapeur  nitreuse. La 
solution refroidie est additionrike d e  5 cc. d'alun d e  fer ammo- 
niacal à 10 p.  100, puis d'une solution titrée d e  sulfocyanure 
d'ammonium jusqu'a coloration rouge. I n  ajoute ensuite une so- 
lution titrée d e  nitrate d'argent ( U  2 gr.  d'argent par  litre), jus- 
qu'à ce que la  coloration rouge passe a u  rose, puis,  brusquement, 
au hlanc. Les solutions titrées d e  sulfocyanure d'ammonium et 
de  nitrate d'argent se correspondent exactement, de  sorte qu'il 
suffit d e  retrancher, du  nombre  d e  centimhtres cubes de  sulfo- 
cyanure employbs, le nombre d e  centimètres cubes de nitrate 
d'argent versés et  de multiplier par 2 cette ditférence pour avoir 
le  poids de  l'argent en milligrammes. 

l h s a g e  de llaî*senic ( p a r  distillrction et colzmétriej  ( i  j. - On intro- 
dui t  dans un ballon A (voir fig. ci-après), d 'une contenance de 
300 cc. environ, 5 gr. de rilétal réduit en copcaiix, avec JO gr. de 
sulfate ferrique ( 2 ) .  Puis on verse, par  l'interrriédisire de la 

(1) A. Hollard et  L. Bcrliaux [Aunc~les de chiniie nnalyliques,  i 900, p. 241). 
(2) Cc sulfate doit Ctre bien tlEbarrass8 dc  toutes traces d e  vapeurs 

nitreuscs par dcs cvaporûtions e n  présericc d 'un excés d'acide sulfurique, 
pr8cixl6cs dr, la  pulvérisation de la rnstiére, 
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boule C et du robinet T, 130 cc. d'acide chlorhydrique pur ordi- 
naire. On fermeimmédiatement le rohinetï ,  et, aprhs s'être assure 
que la température d u  bain d'huile B est de I5O à 175 degrés, 
on chauffe le ballon A :  d'abord doucement. Le rn6tal se dissout, et  
l'arsenic distille a l'état de chlorure arsénieux ; ce chlorure est 
retenu dans l'éprouvette E,  dans laquelle on a iritroduit d'avance 
50 cc. d'eau. On arréte l'opération quand il a passé 35 cc. de 

liquide dans l'éprouvette E, ce qui a lieu une demi-heure environ 
après qu'on a comrnsnct': à. cliauffer le ballon A .  Dans ces condi- 
tions, l'arsenic passe seul dans l'éprouvette E, et l'antimoine reste 
dans le ballon A .  Le tube en U ,  qui conticnt quclques perles de 
verre, retient toutes les projections qui pourraient provenir de A .  
La solution arsénieuse, obtenue par distillation, est titrée par 
l'iode. Nous rappelons les dktails de cette opération : on ajoute 
a la solution refroidie de l'ammoniaque, jusqu'a réaction alca- 
line. On  rend de nouveau Iégèrerrierit acide au moyen de quel- 
ques gouttes d'acide clilorliydriyue, puis on ajoute un petit exces 
de bicarbonate de soude. La solution est enfin refroidie, addi- 
tionnke de 5 cc. d'eau d'amidon à 1 p. 100 et  titrée à l'iode 
jusqu7à coloration bleue persistante. 

PIU~PARATION DES LIQLEljRS TITRÉES. - Acide arséniezcx. - 
Peser 3 gr. 300  d'acide arsénieux pur (ce qui correspond A 2 gr. 5 
d'arsenic) en poudre fine et 9 gr. de bicnrlmnate de soude. Trai- 
ter le m6lange par 500 cc. d'eau bouillante et prolonger I'ébulli- 
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tion jusqua& ce que tout l'acide arsénieux soit dissous. Refroidir, 
ajouter 2 gr.  d e  bicarbonate d e  soude et compléter à 1 litre. 

1 cc. = O g r .  0025 d'arsenic. 

Solu t ion  d ' iode.  - Dissoudre 3 gr .  3 d'iode p u r  daris 50 cc. 
d 'une solution à 20 p. 100 d'iodure d e  potassium ; diluer a i litre 
e t  t i t rer  au moyen de 20 cc. d e  la solution d'acide arsénieux : 
i cc. de  la solution d'iode doit correspondre à O gr .  001 d'arse- 
nic. On a soin d e  faire tocs  les dosages s u r  le même volume 
de liquide et de  tenir compte d u  nombre de  dixièmes de  centi- 
métres cubes nécessaires pour  obtenir la coloration bleue per-  
manente sur  une  solution exernpti: d'arsenic. 

On reprend d e  temps eri temps le  titre de la solutiori d'iode. 
Solîilion d ' a m i d o n .  - On fait bouillir  10  gr .  d'amidon de pomme 

de te r re  dans u n  litre d'eau. On y ajoute 1 gr. environ d'alun de 
potasse, qui joue le rôle d'antiseplique, et, aprEs refroidissement, 
on décante la liqueur claire. Cette solution se  conserve pendant 
plusieurs mois. 

Dosage de l'u~itimoi~ze et de l'r'lnin (par dis t i l lnt ion et étectrolyse). - 
Le liquide qu ies t  resté clans le  ballon A ,  et qui  tient en disscilution 
le cuivre, ainsi que ses irnpiiretks moins l'arsenic, es t  vers4 dans 
un ballori de 650 cc., dorit le forid a &té prtalable~rierit  recouvert 
extkrieurement d'un enduit pouvant lui  permettre  de  supporter 
une haute température (1). e n  introduit dans ce ballon 100 cc. 
de chlorure de  zinc (2) ayant poiir densité 2,00 ; puis on dislille 
l'antimoine et l'étain à l'ktat d c  clilorurcs, en faisant passer, 
pendant  tout l e  temps de 1'opf;ration: un courant d'acide clilo- 
rliytlrique gazeux ( 3 ) .  Les chlorures  d'antimoine et d'étain sont 
reçus dans iine fiole contenant (le l'eau refroidie extérieurement 
par  l'eau froide. Vers la fiil  de la distillation, on  voit passer, 
p a r  le tube d e  dGgagqrient, des furnées blanclies ; on arrête la 
la rlistillation quand ces fumées blancties ont fini de passer. 

Le tube de  sortie d u  ballon, au lieu d 'ê tre  coud6 à angle droit, 

(1) Cet enduit s'obtient en plongeant l c  ballon dans une bouillie très claire 
tlc t.erre & four, dklayiie dans de l'eau tcnaiit cn  tlissoliition u n  peu de boralc 
de soiide et en siispcrisiori un peu de rriagnksie. Lorsqu'on a plongi le 
ballon dans c r  liqiiidc ; on l'en relire, on  Ir s~iclir. cl on rccommence cette 
rriariipulation deux  a trois fois. 

(2) C'est lilhe (Enginee?- and .llini?i!l Joiwnal,  1898, p .  727) qui  a pr6conisè 
l e  prcrnier l c  chlorure dc zinc poiir la srpitintion d e  l'aritiirioine dans Ic 
~ i i i v r r  pa r  distillatinri ; i i i ~ ~ i s ,  t l 'apiPs la i i i~ t t io~ ie  qu'il iridique, il ne faut pas 
moins du trois distillations siiccessi\~Cs pour avoir la  totdi tb do l'antimoine. 

( 3 )  L'üciile clilorhyiliiqiii7 ~ ü z r u x  est otitr:iili piLr atlrlition continue et 
régulière d'acidc. sulfurique la  solution elilorliytiriqiie d u  couiinerce, ces 
deux liquides Btant exempts d'arsenic. 
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comme pour le ballon A, est coudé à angle aigu, de façon à facili- 
ter le départ des  vapeurs lourdes constitu6es par  les chlorures 
d'antimoine et d'étain. De plus, l 'extrémité d e  c e  tube qui  plonge 
dans le col d u  ballon est fermée ; les vapeurs tlistillties y péri& 
trent par  un  t r o u  latéral. Ce dispositif a pour  but d'empécher 
les projectioris d u  ballon de p h k l r e r  dans le tube  de  dégage- 
ment. Un fourneau a couronne (Wiesnegg) chauffe l e  fond du  
ballon uniforinément, pour  éviter les soubresauts. Une feuille 
d'amiante, enfilée p a r  le col et reposant s u r  la partie supérieure 
du ballon, rend la température encore plus honiogène e t  protège 
le bouchon de caoutchouc contre les atteintes de la chaleur. La 
partie distillée est neutralisée par l 'ammoniaque, puis addition- 
nhe d'acide chlorhydrique e n  excès, enfm traversée par  un cou-  
rant d'hydrogène sulfuré, qui  précipite l'antimoine et I'klai~i. 
Les sulfures d'antimoine et d'étairi sont filtrÉs, lavÉs avec une 
solution d'acide sulfhydrique, puis dissous dans un  mélange a 
volumes égaux (le cyanure d e  potassium à 20 p. 100 et de sulfure 
de sodium concentré (de densité 1,22 et  préparé suivant les indi- 
cations de  Classen). La solution ainsi oùtenue, qui doit occu- 
per un  volume de  4?0 cc., est introduite dans un  verre de 
Boliême d'un diarnbtre de 6 cm. ; on y plonge les  électrodes, 
qui doivent se t rouver  comp1i:ternent immergées, e t  l'on fait 
passer u n  couranl  de O,O5 arnpkre pendant une nuit.  L7ant,i- 
nioine se  dépose intégralement et  forme u n  dépôt rriétallique 
gris d'acier trés adhérent.  11 est absolument exempt d'étain. 
Pour avoir e n  dépôt trés adhérent ,  il ne faut pas d6passer O gr.  05 
comme quantité d'antimoine Li déposer. 

Si le cuivre n e  contient pas d'étain, c e  qui est le cas général, 
on peut employer  une solution moins riche e n  cyanure et en 
sulfure (62 cc. 5 de  cyanure de potassium à 2 0  p. 100 et  20 cc. 
de sulfure de  sodium pour unvolume total de  220 cc.j. 

1,a solutinri d e  cyariiire e t  d e  sulfure, qui ne contient plus que 
l'étain, est additionnée d'acide sulfurique étendu, jusqu'à précipi- 
tation du sulfure d'étain. On chauffe pour  chasser l'hydrogène 
sulfuré et  l 'acide cyanhydrique; puis, o n  additionne d'acétate d e  
soude eri excès, et l 'on fait bouillir. On ajoute de  l'eau oxygénée 
et l'on fait bouillir  de  nouveau ; tout l'étain est précipité à l'état 
d'oxyde insoluble. Ceprécipité est filtré, lavé ( l ) ,  puis dissous dans 
une solution d'acide chlorliydrique e t  d'oxalate d'aminoniaque : 
le liquide, étendu à 300 cc., doi t  contenir 17 gr. d'oxalate d'am- 

(1) Le lnvagc doit erilever les  quelques milligramnies de  cuivre qui ont 
p u  paqser à la distillation. Avec lin lavage inconiplet, ce cuivre se dbpose- 
rait blcctrolytiquerncnt avec 1'Ctain. 
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moniaque et 27 cc. d'acide clilorliydrique. II est électrolysé à 
chaud (40 degrés environ) avec une intensité d e  0,7 ampère.  
Tout l'étain se  dCpose en couclie blanche très adhérente. 

Dosage de l 'or (à t e k t  métalliqice). - 100 gr. de cuivre sont dis- 
sous dans 750 cc. d'acide nitrique de densité 1,3 ; après dissolu- 
tion, on fait bouillir, pour  chasser les vapeurs nitreuses, et on 
filtre. 

Le filtre, qui contient tout l'or, est s k h é  ; puis, le  tout est brulé. 
On coupelle le résirlu de  la conibiistion avec du  plomb et un petit 
morceau d'argent. Le bouton d'argent obtenu par  coupellation, 
qui  contient tout l'or, est dissous dans l'acide nitrique de 
densith 1 , 2 .  L'or resté insoluble est séché et  pesé.  

Détnils dc l ' o p h t i o n .  - Combustion du filtrat. Le filtre et son 
contenu sont déposés sur  une petite feuille de  plomb pur ,  aussi 
mince que  possible, ayant  la forme d'un car ré  d e  7 cm. de  côté 
environ (les feuilles que  nous employons ont &té laminées et 
pèsent environ 20 gr.). On allume le filtre ; puis, on le laisse se 
consumer tout seul ; a p r h  la combustion, on dépose, sur  la petite 
feuille Lie plomb,un morceau d'argent de  quelques centigranimes. 
Enfin, on enveloppe le  tout avec la petite feuille de  plomb, en for- 
mant un  petit paquet aussi se r ré  que possible. On porte celui-ci 
au moufle dans une coupelle déjà rouge. Après l a  coupellation, 
le petit bouton ohtenu est placé dans un inat,ras d'essayeur rem- 
pli ail 1,'s par  de  l'acide nitrique plir (exempt de clilore) de den- 
sité 1,2. On cliauffe lentement le rriatras légérernerit incliné, jus- 
qu'à ce que les vapeurs nitreuses aient é té  chassées. On décante 
ensuite avec soin le liquide clair ; puis, on remplit le  ma- 
t ras  au tiers avec de  l'eau et on décante de nouveau. On recom- 
mence le lavage s'il y a lieu ; entin, on rempli t  complkten~ent le 
matras d 'eau;  puis. on le  retourne brusquement  dans un petit 
creuset en te r re ,  d i t  c r e i ~ s e t  t i  recuire. Lorsque I'or s'est bien dhpo-é 
dans le  creuset, on  relévele matras. L'eau qu i  reste dans le  creu- 
set est décantée, e t  celui-ci est port6 au  bord d'uri moufle ; lors- 
qu'il est bien sec, on l'introduit à l ' intérieur d u  moufle, ou il est 
porté  à la te inpératuredu rouge sombre pendant quelques minu- 
tes. AprSs refroidissement, I'or, qui  doit ê t re  bien jaune, est 
vers6 sur  le plateau d'une balance d'essayeur e t  pesé. 

Dosogr? du soufi-e (i I 'dat  de .sal/"nie d e  hnryum). - On attaque 
de  5 à 20 gr .  d e  cuivre, suivant sa richesse en soufre, par de l'eau 
régale chargée d'acide nitrique, et l'on dose le soufre dans la 
l iqueur  par  les méthodes connues. 
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Reclierclie e t  dosage d e  la diilciiie diniis les tiintièreu 
ill i i i ientnires. 

La dulcine, connue aussi sous le nom de i i a d ,  est, r u  point de 
/AzII.CCII'0.C'H5 

vue chimique, la pliénktol-carbairiide . C'est 

un édulcorant possédant un pouvoir sucrant eonsitlériible (200 fois 
environ supkrieur à celui du sucre). Sous ce rapport, elle est un 
peu inférieureà la saccliarine ; mais sa saveur sucrée est plus fran- 
che et plus agréable. Elle est très peu soluble dans l'eau, qui en 
dissout i gr. 25 par litre environ à froid, peu soluble dans l'éther, 
la benzine, le chloroforme, le tétraclilorure de carbone ; aisé- 
ment soluble, au contraire, dans l'alcool, l'acétate d'éthyle, l'acé- 
tate d'amyle. Son insolubilité dans les liquides aqueux est un 
obstacle à son emploi, mais il n'est pas douteux que, si l'on 
parvenait à la solubiliser, comine on est parvenu A solubiliser 
la saccharine en la salifiant, elle remplacerait frdquemment cette 
dernière. Cependant, malgré: son peu de solubilité, il paraîtrait 
qu'elle a été observée dans la bière. 

Cette substance ne se retrouvant pas par les métliodes qui ser- 
vent a extraire et à caractériser la saccliarine, une méthode per- 
mettant de l'extraire des aliments et des boissons, de la carac- 
tériser et de la doser est de nature a rendre des services aux 
chi~nistcs. 

Morpurgo a déjà publié la inétliode d'extraction suivante pour 
les vins, méthode qui est applicable à la bière : 

On ajoute au liquide un vingtiSiiie de son poids de carlionate 
d e  plomb, et on t h p o r e  à consistance sirupeuse ; le  produit est 
épuisé par l'alcuol ; on distille le solvant et on reprend le résidu 
par l'éther, qui abandonne la dulcine par évaporation ; on carac- 
térise ensuite la dulcine par la réaction suivante : on dissout 
le résidu dans l'acide sulfurique concentré, en présence d'un peu 
de phénol ; on chauffe jusqu'à coloration Ilrune ; on étend d'eau 
et on fait couler avec précaution de  l'ammoniaque s,ur le liquide. 
A la zone de contact, il se manifeste une coloration bleue ou vio- 
lette caractéristique. On peut encore identifier la dulcine a l'aide 
de la réaction d e  Jorissen, qui est très sensible ; pour produire 
cette dernibre, on reprend le résidu par 4 à 5 cc. d'eau chaude ; 
on ajoute 2 à 4 gouttes de nitrate mcrcuriqiie prkparé comme 
suit : on dissout dans l'acide azolique diluE 2 gr. d'oxyde mercu- 
rique jaune bien lavé; on ajoute urie solution d c  soude, jusqu'a 
formation d'un léger préripith permanent ; on ktend à 15 cc. 
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avec de l'eau distillée ; puis on  décante après  repos. On chauKe 
au bain-marie bouillant, pendant Y à 3 0  minutes, le tube ren- 
fermant la soliition de dulcine et  le  nitrate inerciiriqiie ; lorsque 
la quantité de  dulciric? es1 un peu corisidérable, le liquide est 
rouge violack; il  est incolore lorsque la quantité est faible. Dans 
l'un comme dans l 'autre cas, on ajoute quelques centigrainrries 
d'oxyde puce de plomb ; le liquide prend alors une trés belle 
coloration violette stable. Au lieu de recourir  à ce mode d'ex- 
traction et à ces réactions, on peut procéder d'aprbs la nouvelle 
méthode suivante. 

La dulcine, par  ses groupements urée e t  phénol, peut donner 
des combinaisons très insolubles soiis l'infliience de  certains 
réactifs; lorsqu'ori fait rkagir une solution de l i ~ ~ ô i n e  sur  une 
solution aqueuse de  diilcine, il  se forme peu a peu un composé 
insoluble, qui trouble le liquide et  se dépose ensuite ; cependant, 
en présence d e  faibles quaritités d c  clulcine, la réaction est peu 
nette. 

Bien qu'il semble possible de  doser la dulcine par  cette réac- 
tion, je lui préfère la suivante : si l'on dissout In dulcine dans 
l'ac,ide sulfurique concentré, qu'on ajoute quelqiirs gonttt:~ 
d'aldtSliyrle formique à 30 ou  4.6 p. 100 et qu'on Etende d'eau 
distillke, il se forme un précipité Ilocoaneux, plus ou moins 
abondant, ou un  simple louche, suivant les proportions d'ridul- 
corant.  Avec moins de  1 milligr. de dulcine, on obtient encore 
u n  louclie tr6s apparent,  en employant I cc. d'acide sulfurique, 
i goutte d'aldbliyde formique et  étendant d'eau ii 5 cc.;  la d a c -  
tion est donc très sensible, e t  le composS formé très insoluble. 
Ce cornposé se laisse très aisénierit recueillir, filtrer et laver. 
D'autre part, la réaction parait bien réguliére, car,  en employant 
200 niilligr. de dulcirie, on obtient toujours de 196 à 198  mil- 
ligr. d u  corriposé nouveau. 

Mes occupations ne m e  permettent pas d e  déterniirier la nature 
do ce composé, mais il pourrait  é t re  le  résultat de la suhstitu- 
tion de CI12 à IIY dans le groupement pliénolique, avec élimination 
d'eau. L'urée et  l'alcool rie donnerit, en effet, dans les conditions 
d e  ~ ' e x ~ b r i e n c e ,  aucun composé insoluble, tandis que le pliénol, 
la rtisorcine, le  pyrogallol, etc. se comportent comnie la dulcine. 
Cette substitution conduirait a une legère augmentation de poids, 
environ 3,s p.  (00, alors que j'obtiens une diminiition de i à 1,s 
p.  1 0 0  ; rriais je  rie suis certain rii d e  la pureté  de la dulcirie eni- 
ployée, ni de  l'insolubilité absolue du  corps  nouveau. Quoi qu'il 
en soit, on peut consid6rer que  la dulcine donne sensiblement 
poids pour  poids du  nouveau produit.  
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Lorsque la quantité de dulcine est considérable, O gr.  i à O gr. 4 
pour 5 cc. d'acide sulfurique, il est peu avantageux dlStenrJre 
d'eau, car le  prricipitc': se prend en grumeaux ,  qu'il est inipos- 
sible d c  laver ; il est préfërable, dans ce cas, de verser le produit 
de la réaction dans 50 cc. d'eau distillée. 

L'extraction de la dulcine par le procédé Morpurgo étant lon- 
gue, j'ai cherchk5  la siinplilier e n  m'adressant à un  solvant inso- 
luble darisl'eau, qu i  pourrait  l 'extraire aussi simplement que l'on 
extrait la saccharine d e  ses solutions acidulées. L'acétate d'éthyle 
remplit assez bien ce but .  Pour la limonade, les sirops étendus 
d'eau, etc.,  il suffit d e  rendre le liquide alcalin et d'agiter vive- 
ment avec l 'éther acétique ; la séparation des liquides se fait 
rapidement, e t  aucune substance nuisible ne s e  dissout dans 
l'étlier acétique. Avec, le vin, la bière, quelques sirops d e  fruits, 
les confitures étendues d'eau, etc.,  lorsque ces produits ont été 
alcalinisés, il sa forma une émulsion presque irrédnctible; 
d'autre part,  I'étlier acétique erilkve, en iriêrrie temps q u e  la 
dulcine, des  substances qui troublent la réaction ; il faut donc, 
au préalable, les défkquer. Pour les sirops de  fruits, les con- 
fitures, on dilue avec de l'eau ; on ajoute un excbs d'acétate ba- 
sique de plomb et  on filtre. L'excès de plomb est précipité par  
le sulfate dc soude, e t  le sulfate d e  plomb est séparé par  le filtre. 
Le liquide alcalinisé est alors prêt pour  l'épuisement. 

Ce genre d e  défka t ion  pourrait  &tre employé pour le vin, mais  
le suivant est plus expkditif et préfkrable. A 200 cc. d e  vin, on 
ajoute 2 gr.  d'acétate mercurique, et,  après  agitation, un petit 
excès d'ainrrioriiaque, et on filtre. 

Ni l'acétate d e  plomb, n i  l'acétate mercurique n e  donnent des 
rrisultats satisfaisants avec la bière. Ces deux sels peuvent être  
remplacés par le phosphotungstate d e  soude. A P O O  cc. d e  bière, 
on ajoute 4 a 3 gr.  de pliosphotungstate puivéris8 et  10 a 50 
gouttes d'acide sulfurique. Après vive agitation et repos d e  quel- 
ques minutes, on fillre e t  on alcalinise le filtratum avec de I'am- 
moniaque. Les produits de la confiserie, de  la patisserie peuvent 
être déféqués p a r  u n  des prockiés  ci-dessus. 

Les produits étant ainsi prkparés, si l 'on veut simplement re- 
clierclier la dulcine, on  en introduit 200 cc. dans une boule a 
séparalion, avec 50 cc. d'acétate d'éthyle neutre;  on  agite vive- 
ment pendant 1 minute ; puis on  laisse la shparation des liquides 
se faire ; elle est génbraleriient rapide;  on  soutire la couche inftb 
rieure aqueuse ; on  reçoit l 'éther dans u n  vase et o n  le passe sur  
un filtre sec. Le liquide, qui doit être parfaitement limpide, est 
distillé compléternent à sec ; on fait passer u n  courant d'air dans 
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le recipient, pour  chasser les dernières parties d'éther acétique. 
hvzc  la limonade, le  sirop de sucre et  certains vins, on  obtient 

la dulcine parfaitement cristallisée, pour  peu que  son poids dépasse 
Scentigr. par  litre du  liquide :nis cn oxp8rience. Pour la majeure 
partie des vins et pour  la liibre, or1 n'obtient une c!rislallisatiori 
nette que  lorsque la quantité de dulclne &;passe 4 à 5 centigr. 
pa r  litre ; ces liquides cèdent toujours une quantité plus ou 
moins grande de matibres grasses et  résineuses, qui empéchent 
la cristallisation d'êlre aussi nette ; ces n1atil:res gènant la réac- 
tion finale,il faut les kliminer autant que possible ; on  y parvient, 
liien qu'incomplktement, par  des dissolutions dans l'eau distillée 
chaude et des évaporations successives à siccité. 

Lorsqu'on considére le produit comme suffisarninent pur ,  on le 
dissoul une dernière  fois dans l'eau distillée chaude, et l'on éva- 
pore à siccité dans une petite capsule de  porcelaine. On ajoute 
alors i a 2 cc d'acide sulfurique concentré, quelques gouttes 
d'aldéhyde formique, et,  apr&s 114 d'heure de contact, on étend 
h 5 cc. avec d e  l'eau distillée. 

Si les produits ne contenaient pas de dulcine, les liquides pro- 
venant de  la limonade, des sirops, sont absolument limpides ; 
même après  refroidissement, ceux provenant du  vin ou d e  la biére 
présentent généralement u n  louclie i peine perceptible. Si la dul- 
cine était présente, on obtient, au contraire, un louclie trks 
apparent ou un précipité plus o u  moins abondant. 

Si les liquides (vin, bibre, etc.) mis  en expérience contenaient 
au-delà de  4 centigr. de  dulcine par  litre,  le  précipité dans le 
1iqui:le final est déjà très iiet et ne peut laisser aucun doute ; 
avec i centigr. seulement, on n'obtient qu'un faible louche, plus 
abondant que celui obtenu avec des produits sans dulcine, mais 
qui  peut laisser un doute. Je recommande, dans ce cas, de  con- 
trOler par  la réaction de Jorissen. A cet effet, la dulcine, extraite 
et purifihe comme il vient d'ktre dit, est dissoute dans 2 à 3 cc. 
d'eau bouillante e t  versée dans u n  tube à essai ; on ajoute 4 à 
5 gouttes de nitrate mercurique et  on  chauffe pendant 5 minutes 
a u  bain-marie bouillant; en général, il se forme un  précipité, 
mais il  ne gCne pas la réaction ; le tube ayant été retiré du 
bain-marie ,  on y ajoutc une petite quantité d'oxyde puce de 
plomb. L'excès de  cet oxyde, ainsi que  le  composé de  mercure 
insoluble, se  déposenl rapirlemcnt, et on aperçoit la couche 
liquide supérieure mariifestenient violette, pour  peu que le 
liquide examin6 renferme 5 niilligr. de dulcine par  litre. 

Le dosage est effeclué de  la  inémc manière, sauf quelques 
précautions en plus. Les l iq~i ides alcooliques dissolvant une 
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quantité d'éther acétique non nCgligeable, cette solubilité a peu 
d ' inconvhients  pour une recherche qualitative, mais elle géne 
pour une exlraction complkte; i l  faut donc, avant d6fécatior1, 
éliminer l'alcool ; un seul épuisement à l'éther acétique n'enlbve 
pas non plus la totalité de  la dulcine; il faut en faire deux,  pour  
chacun desquels on emploie 50 cc. de solvant (1). Le r0sidu de  
l'épuisement, purifi;, est dissous dans 1 à 5 cc. d'acidc sulfurique 
concentré, suivant quantité ; on ajoute quelques gouttes d'aldé- 
hyde formique ; puis ,  aprks 1/4 d'heure de  contact, on étend 
un voIuine de 10 à 5 0  cc. avec de  l'eau distillée. 

Après 2 I  heures de repos, on recueille le précipité sur  un filtre 
taré après dessiccatiofi ; o n  le  lave avec l'eau distillke (si le 
lavage est inconiplet, le  filtre noircit ë la dessiccation) ; on 
absorbe l'eau avec du  papier buvard o u  une brique poreuse ; on 
desseclie, puis  on pèse. La tliff'6rence entre les deux pesées donne 
le poids de la dulcine contpriue dans les "20 cc. de liquide e m -  
2loyé. 

Des cxpéricnces de dosage s u r  du  vin, de la biSre, de  la liino- 
natle contenant 1 décigramme d e  dulcini: par litre ont donri6 
les r h l t a t s  ci -dessou: : 

Poids du produit insoluble. 
- 

200 cc. limonade. . . . 0,015 
- . . . . 0,017 
- vin . . . . 0,020 

bière . . . . 0,021 

La saccharine, dans les memes conditions, ne clunne pas d e  
composB irisolii1)ie. 

Sur les pepsines du commerce e l  leur titrage. 

Psr M .  A .  Llct-cis, cxpcrt-cliiiiiistc a Tourcoing. 

Découverte par  Schwann, isolée par Warmann et  Pdpenlieim, 
et  introduite dans la tliérapeulique par Corvisart, la pepsine est 
un ferment soluble déterminant la peptonisation des alburninoï- 
des, c'est-à-dire un ferment capable de  rendre les matières albu- 
minoïdes solublcs et assimilables sous le nom de  peptoue. 

La pepsine se trouve A l 'état naturel (laris le suc gastrique d e s  

( i :~  Avec le vin et la  bière ritx contenanl, pliis d'alcool, il se forliic gcnC1.a- 
leirient une  binulsion avec I'Étlicr acbtiqilc ct  une partie du Liquide aqurux.  
En pareil cas, lorsque la riiajeure pdriic du liquide aqucux s'est si:par<i, on 
le souiire et on agite viveinmt la  boule B sr;p;iration, puis on laisse rcpo- 
ser .  On peut  Cpalcrnent a j o ~ t o r  quelqucs gouttes d'alcool et cigiter dou- 
cement. 
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animaux supérieurs. On l'extrait des estomacs de porc, d e  veau 
oii de mouton par des procédes industriels qui  varient beaucoup 
et s u r  lesquels nous ne croyons pas devoir insister. 

D'ailleurs, les fabricants sont peu clisposks a donner des reri- 
seignements prdcis s u r  leur modus f ( ~ i e n i l i ,  et  l'on peut dire que 
c,liaque fabricant o$re p a r  un  procéd6 distinct. 

Quel que soit l e  procbdé de  préparation employé, il permet 
d'obtenir l'urie ou l 'autre des deux forines sous lesquelles se pré- 
sente la pepsine dans le commerce : 

10 Pepsine e n  paillettes ; 
Z0 Pepsine extractive. 
La pepsine en paillettes est un  prorluitjaiirie, à écailles demi- 

tran-parentes, a odeur  s u i  generis, nori putride. 
La pepsine extractive se prhsente sous la forme d'une pâte 

ferme. de  couleur blonde ambrée ,  à odeur un  peu plus forte que 
la pepsine en paillettes, peu agréable, mais nonputritle,  et d'une 
saveur fade. Ce produit alisorbe rapidement l'humidité de l'air, 
devient visqucux et subit la ferinentalion putride. Pour  le préser- 
ver de toute altération? on  y mklsnge ordinairement d e  l'amidon 
trBs sec. 

La Pharmacopée francaise de 1884 ne  menlionne que  ces deux 
pepsines et  s 'explique ainsi s u r  leurs propriétSs et leur mode 
d'essai : 

La pepslize . m é d i c i d s  constitue une  poudre d 'un blanc gri- 
sâtre, qui est un rilélange de  pepsine extractive et d'amidon. Elle 
a une odeur  qui rappelle franclieiiierit celle de  la prksure, mais 
qui n'a rieri d e  putride. t'lie est partiellenient srilulile dans l'eau. 

La pepilrre ~zl i- izci i i :~!  se retire des estomacs de porc ou 
encore des caillettris de irioutori ou de  veau. Elle doit se dissou- 
d r e  dans l'eau sans laisser d e  résidu sensible. 

Essai. - La pepsine iriédiciriale en poudre doit rEpondre 
à l'essai suivant : 

lntroduisez dans un flacon à large ouverture : 

Pepsine médicinale . . . . . . . . .  O gr. 50 
Eau distillée . . . . . .  . . . . . .  G O  

. . . . .  Acide clilorliytlrique officinal . O r 6 0  
Fibrine de  porc lavée et fraiclierrierit essorCe . 20 3 

Placez le flacon dans une ktuve A eau chau,le, dont la tempéra- 
ture  devra Stre niairitenue à 50 degrés, et faites digércr pendant 
s i s  lieures, en ayant soin d'agiter fréqueiuincrit jusqu'à dissolu- 
tion coin~ilkte de la fibrine, et puis toutes les Iieiires environ. 

1 0  centiinétres cuhesde la  liqueur refroidie et  filtrée ne doivent 
pas se t roubler  par l'addilion de 20 à 30 gouttes d'acide azotique ; 
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l'alcool détermine, au  contraire, un précipiti: blanc abondant (1). 
En opérant de cette facon, on obtient ce qu'on appelle le titre 

d'une pepsine. Or,  que signifie ce mot : litre ? 
On appelle titre d'une pepsine la quantité en grammes de  fihrine 

qui peut ê tre  peptonisée par 1 gramme de cette pepsine. 
Quarid on dit qii'iine pepsine titri: 9, cela veut dire que 1 

grarrime tle cette pepsine peut peptoniser 2 0  grammes de fibrine; 
quand on  dit qu'une pepsine titre 50, cela veut dire que 1 
gramme de  cette pepsine peut p e p t o n k r  50 grammes de 
fibrine, etc. 

[l'après ce que nous venons (le voir, le  Litre de la pepsine amy- 
lacée du Codex doit ktre tie 2? ,  c 'est~à-dire  que 1 gramme de  
cette pepsine doit, comme il est indiqué plus liaut, peptoniser 20 
grammes de fibrine. 

Dès lors, f r~ ippé  des bcart,s de  prix ronsiilt:rahles que  prksen- 
terit les diffhrentes pepsiries (lu corrirrierce, rious cri avons exarriirié 
dilférents P,chantillons. s u r  la valeur coinmerciale desquels nous 
avions besoin d 'ê tre  fixé d e  suile. Etonné des résultats obtenus, 
nous doutions de nous, ma1gi.é notre hahitude de ce genre de re-  
clierclies et  bien q u e  nous ayonssuivi scrupulei?sernent les indi-  
cations du Codex. Nous nous étions, pour  ces essais, servi de  
fibrine extraite du  sang de  por:, prkpaqation longue et e n -  
nuyeuse (Z) ,  et peut-ktre avions nous commis quelque e r reur  dans 
la façon de prnparer celte fibrine? 

(1) La pepiine extxactivc doit rbpondre a cc [node d'essai k la  dose d e  
20 centigraiiinies seulcnirnt. 

( 2 )  Pw'parnt ion rie la  f ihr ine  r l r s t i ~ t i r  niin: esniris d a  la pepsin,e. - On peut 
eiiiployer, daris les yssais, l a  fibriiic de nioutori, de porc ou do veau : ciis 
I.rois sortes tfe fibrine demandimt le iii~!iiic lernps pour leur iransfornistioii. 
On ne doit pas ernploycr la fibrine r i e  bœuf, dont les filaniciiis soiit p lu j  
!.oliiniineiix et plus lenti?inent attaqiic's par  la pepsine. 

Pour prbparer la  fibrine. or] bat  le 5ang chaud de mouton, de porc 
ou de veau, avec un balai d'osicr. L ü  fibrine s'attache aux branch!.~ du 
balsi en lilarneiils d'autant plus lins yuc l e  battage ptc plus \ i i '  On 
la lave graride eau, qu'oii renouvelle de temps on tcrripç, en exprimünt 
chaque Suis, jusqu'a ce q u ' d e  suit entiiir<:rrientdi!colori!c?, ce qui dcriiande 4 
à 5 heures. Au niornent de l ' e i r i~ i lo~cr .  on  doit I'easorer en 1:i pri-ssant dans 
uri 1 i r i ; e  II faut, de plus, en séparer les poils qui l'accuriipagrieul e t  les gros 
morce;iux de fibrine qu 'un battage incoiiiplct aiirait laissés a u  rriilicu des 
filariicnls. 

La fibrine doil. être cszorée seiilcrnrnt au iiioiiienl itel'eaiployer. S i  elle reste 
exposée B l'air lihre. elle se dessèche rapid~.nieiil  i:t devient alors rkfractaire 
a l'action de la pepsiiir.. 

Lorsqu'ori a dc Irbquents essdis & faire, on peut conserver la fibrine dans 
LI glyçcriiie. Dans ce cas, on doit, avarit rle 1 eriiployer, la laver ii grande 
eiu pour. erilever toute  tract: de glyçixirie. Mlais, çoiiirrili la fibrine ainsi 
cnnïervÇe donrie, aprks un court espace d c  tcinps, des digestions inoiris 
nettos, i l  est prcilhrablc d'arnliloyer I û  fibrine fraîche. (Vigier, d .  de Phnrm.  
et de C h . ,  5' scrie, t .  l x ,  année 188't, p. 4 6 i ) .  
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Amidon di: iiiais. 
-- - -  - 

-4 iiiii!on grill6 ( d e ~ t r i r i t ? ) ,  

- -- - - -- 

hli:l,injic rl'aiiiilon di: mais  e t  d'arriidon giillti ( dc i f r i ne ) .  " Z 
1s ; 

= 

= l  C 

A iiiiilon d e  niaiq. & I L  
- -- -- -- 

Aiiiiilun gril lé (i lextrine;.  

- - - 
-- 

.\ iiiiiion tic iii,iis. Z I G  
-- - - 

L 

Aiiiiilori d e  r i i i ~ i  i c t  aiiiiiion p i I l i ' .  1 1  + 
t 6 ;  

c 
C 

AiniiInn II(: ttiais. - - - --- -- 
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- 3 i l  - 
Aussi, comme w n t r f l e  et afin d'eviter toute e r reur ,  fiines-nous 

la contre-8l~reuve par  la mi.tliode qu'indique le Suppléinent de 
la Pharmacopée belge et qui est la suivante : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r e p s i n e .  O gr. 25 
Eau distillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 )) 

Acide chlorliydrique . . . . . . . . . . . . . . . .  O B 60 
Blanc d'œuf cru,  hattu pour rompre  les cellules ct 

passé au travers d'un linge firi . . . . . . . . . .  15 i 

Mêlez et chauffez pendant 6 lieures à 45 degrés, en agitant de  
temps en temps. 

10 grammes de  liquicle clair et chaud ne  doivent pas se troubler 
par l'addition de  20 à 40 goutles d'acide nitrique. 

Or, nous obtînmes les méines résultats, ce qui ef'f'a~riit ,los der- 
niers doutes. 

Noiisentreprimesalors 20 essais sur  20 r;cliantiIlons pr isau lia- 
sa rd ,e t  nous consigrions daris le Labl~au ci-roritre le résultat de 
ces reclierclies. 

1i.n résume, sur  9 0  éclianlillons : 
1 nous a tloiiri4 un titre supérieur 9 20; 
3 nous ont doriné le titre 2 0  : 
9 approelient plus ou nioiris d u  lilre 20, saris I'atteintlime ; 
5 ont litré 10 : 
3 inoins de 10, dont i avec un titre de 2 à 3 .  
Dans de  telles condition:, ne faut-il pas se  deinander quels 

e f f ~ t s  on peut a t t îndre de pareils produits, soit qu'on les absorbe 
sous fornie de  poudre, soit qu'ils servent de I~aseà  la prt!paration 
d'klisirs ou d e v i n s  dits de  p e p s i ~ e ,  dans lrsquels celle-ci rn l re  à 
la do?e d e  P p. 100. 

For~iiiile eiiipirique servniit a déteriiiiiier 1c 
ineudeineint d'lin hlé eii iuutes fnriiies. 

En corsidkrant tous les bliis eriirarit en iiiouture, tant iritligé- 
nes qu'kti-angers, on t rüure ,  e n  moyenne et  en bon travail, 23,hO 
p .  100 d'issues (recoupes, remoulages, gros sons). 

Avec le procéd6 de  iiioiiturc actuel, ces issues renferment, cn 
moyenne, 1?,80 p .  100 cl'liuii~irlilk. 

Partant de l à .  on pratique s u r  le blé à éiu: ' ier le il6coriicoge 
d'après le  procéci;: '\ilné Girard, rn  operarit su r  1 graii1:i:c rle 
griiiiis I(iiit venant, i cnntlilion qu'ils soient enl i rrs  et saiiis. 

Uri  sait ijue ce ~iroci ' t l i  consiste i'i I'rii1.e Lxiiiper, prriilaril 3 i I 
jours, Ics grains de  blé dans l'eau distillée ; on les fend suivant 
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le  sillon et on enlève avec une curette en bois la p i te  d'amidon 
form6e dans chacune des demi-enve l r i~~pes .  D'autre part, une 
analyse préliminaire, faite sur  quelques grainmes d u  blb réduit 
en boulange, donne l'liuniiditk propre de ce blé. 

On a donc : 
I I u m i d i t ~  . . . . . . . . . . .  = h, 
Ecorce et germes. .  . . .  - P 

Amande farineuse. . . .  = a - 
T o t a l . .  . . . . . . .  = 100 

Si i e nous appliquons l 'humidité propre aux  issues et si l'on 
distrait de n la quantité de farine riPces>aire pour  faire de r! des 
i s s u ~ s ,  on aura ,  par diifCrence sur  1 0 0 .  la toute farine. 'trais, en 
opérant ainsi, nous ne  tenons pas compte des déchets de net- 
toyage d u  grain, ni d u  mouillage qu'on fait subir  au grain avant 
mouture r t  qui cst prati.liii: partout aujourd'hui.  Or, I'liumidtté 
naturelle (les bl ïs  oscille entre 11 el 17 p. 100,  soit 1% en 
moyenne ; on peut tlonc admettre qu'au-dessus de 1 4 ,  les blés 
sont moiiillks, et qii'aii-rlessoiis. ils sont nioulus sans suliir le 
rriouillage. Si h est cette terieur en 1iuniiditC ; 1 4  -11 pourra ktrc 
posilif. nul ou négatif, suivant les provenances ; dans la formu!e 
à Ctablir, cette expression r e p r k e n i e r a  bien l'etfet du mouillage 
du blé ; un b16 sec (cas d e  14-  h>0)  aura son rendement relevé, 
tandis que,  pour un blé très Iiuinirlt., plus difficile à dripouillcr, 
les iszues sorit ce  qu'on appelle grasses et  le rendement est 
diminué. 

Eri appliquant le m h e  raisoririernent aux dHcliets, on trouve, 
en iiiouturr, clut: les blés ont,  en rrioyoririe, 2,PO p. 100 de 
tlkliets.  Si t l  est le tlécliet du  b16 à ktudier_ la foriliule du  rende- 
ment renfermera une espression : ?,*;O - (1. analogue à la précé- 
dente pour I'liumiditH. 

C'est en tenant compte de tout ce qui pracéde que nous avons 
pu établir une formule d e  la forme : 

que nous avons \<rifiée en l'appliquant i uii blk dont la irioulure, 
poi tant sur  5 0 0  quintaux, avait éti! !'aile trhs soigneusement; nous 
avons obtenu tirialeiiient la formule empirique suivante : 

Ilenclcment en toute f u i n e  = 100 - 

clans laquelle P reprkeri te  Ir! pourcentage d'6corce et de  germes, 
11 l'liuiiiiilité du  blé et  d son tlécliet. Or. cette tlernibre qiianiitk 
est impossible à apprécier sur  un petit éclianlillon. Aussi, avons- 
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nous établi le déchet moyen pour chaque espèce de blé: en nous 
basant sur  les cliitrres trourks industrielleinerit c t  porlant sur 
plusieurs années : 

1)écltet. - 
Nouveile-ZG,lantle. . . . . . . . . . . . . . .  1 . 1 0  
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 4 5  
Chili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 8 0  

. . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  
l ied Winter  

.c:: [lard Wintc r . .  1 
1 

1 . 8 5  
5 & ,  Saint-Louis.. . . . . . . . . . . . .  
Blue Stem..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 9 0  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Australie. 2  D 

Uoinbay Club 1 clioice et Wliile 
Pissy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 2 5  

Californie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 3 5  
La Pla ta . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 3 3  
Kussie Ghirka. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

n Azirna . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 5 0  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sibbrie..  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Walla-\\'alla 2 . 8 0  
Danube et  Pologne..  . . . . . . . . . . . .  2 . 8 5  
Burgas:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 3 0  

En appliquant cette formule empirique à des blés étrangers e t  
intligènos et comparant les résultats ceux réellement obtenus 
au moulin sur  une mouture d'au moifis 5 0 0  quinlaux. on a le  
tableau suivant, sigrialarit soit le lmni (tlh a un fort inoiiillagej, 
soit la perte obteriue à l'usirie, daris quelques cas 

io Bl6s étrangers : 

Rendement  
nie c ~ ç i i ~ e  

- - 
Australie . . . . . . . . .  7 5 .  i7  
Californie. . . . . . .  76 .  O L  

. . . . . . . .  Blue Stem 7 5 . 2 1  
Danube. . . . . . . . . .  7 5 . 7 3  

Id .  . . . . . . . . . . .  7 4 . 6 i  
Gliirka. .  . . . . . . . .  7 3 . 3 t  

Perte 
u s i n e  

( d u e  & l'?va 
porat ion 
e l  aux 

poussier as^ 
- 

Gliirlia . . . . . . . . . .  7 2 . 5 0  7 2 . 0 5  )) 1) 

Burgas . . . . . . . . . .  7 3 . 9 8  73.19 B II 

La P la ta . .  . . . . . . . .  7 4 . 2 2  7 4 .  18 1, 1) 

Red Wiiiter . . . . . . .  7.5.73 7 3 . 1 0  )) 1) 

. . . . .  Saint-Louis.. 74 .73  7 3 . 5 0  )I N 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 0  BlGs français r8coltés dans les départements d e  : 

-. 

Vieniie. . . . . . . . . . .  
. . . .  Seine-et-Oise.. 

I.oir-et-Çlier. . . . . .  
. . . . . .  Loir-el-(:lier 

Somme. . . . . . . . . .  

Loiret. . . . . . . . . . . .  

Naine-et-I.oire. . . .  
Indre . . . . . . . . . . .  
Soinine . . . . . . . . .  
Loiret. . . . . . . . . . . .  

Perte 
usine 

(duc I'i,va- 
poratiou 
e t  a u x  

pnussières) 

!) 

1 . 4 3  
I .i0 

3O Alilange de  6 b l k  indigènes et  exotiques 

Rien que rctte forrriule soit c:iripirique, elle peul, rikariiiioins, 
rendre de grariils services au minotier,  q u i  pourra  se rendre 
compte de  la valeur d'un blh,  m ê m e  s'il ri'en possbile qu'un trc's 
f ~ i l i l e  échantillon. 

S ! ~ l i c y l r i t e  de  fer; i i o i i v e l  i t i c l i emter i~~  
p ~ i t t -  I 'acirl it i iétt- ie .  

Kous recevons de  fil. Lourtorine la lettre suivante, que r w s  
nous empressons de publier : 

r hIorisieur, 
a Les Annules de chimie nnnlytiq~tt  (numéro d u  i 3 juillet 1900)  

renferment une note de M. Jules Wolff, inlitulde : Salicglnle fw- 
ripite; soavrrL indicuteui, pou,. l'ucidinzdtvie. 

a Cet indicateur a 6th signal&, en mai 1873. par hl. le 
Dr Weiske, dans Jo~wnrcf für prnkt iscl~e C l m t i e .  La traduction 
de  l'article a paru clans le :llot~ibeiil- scientifigiie du d' Quesneville 
(le novembre 1873. 

I( Le simple knonck i i p  w t t e  date suffit a fair?, croire que 
M .  J Wolff ne connait pas le travai.1 (lu d' Weiske; si ]e rrie suis 
rappel6 celte ant4riorit6, c'rst que je me  suis pr0cisAmerit servi 
1ong.teiiips du  salicylate f'errique pour les t i t r a ~ c s .  

a Quand or1 opi:re eri solution incolore, trcs diluée, la colo- 
ration violette, qui augmente ex, eiïet d'intensité au fur et à 
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mesure qu'on approche de la neutralité, atteint le maximum 
d'intensité au  moment prbcis où cette neutralité est obtenue. Elle 
disparait ensuite subitement, sans passer à la teinte jaune. Le 
réactif est d'une extrême sensibilité. 

(( L'explication des plidnomènes est,  n'est-ce pas ? très simple. 
Le salicylate ferrique ne peut exister qu'en milieu neutre, nu 
bien très lkgèreinerit acide ou  alcalin : cela dhperid d e  la nature 
des corps en présence. Ilès lors, on comprend que la coloration 
apparaisse et disparaisse, suivant l'état des  solutions. 

(( En vous signalant ce travail ancien, je vous prie de  ne voir 
Ih qu'un témoignage d e  11intér8t que jo porte à votre excellente 
Revue. 

a Veuillez agréer, etc. 
H. COURTONNE. 

Doeage de la potasae à l'aide de l'acide 
phosphomolyhclique 

Par M. RAULIX. 

Nous avons mis sous les yeux de nos lecteurs, dans le numéro 
des Annales d e  chimie nnalytiqtte du  mois d'août dernier,  une  
revendicalion de  priorité de  RI. Wavelet, relativement au  procédé 
de dosage de  la potasse a l'aide de l'acide pliosphornolybdique, 
et nous avons publié le  d6tail du procédé publié par  lui en 1898. 

Nous avons reçu, depuis la publication de ce procéd6, une 
lettre de  notre collaborateur. N. Garola, directeur de  la Station 
agronomique d e  Chartres, qui nous signale un article publié e n  
1890 par  M.  Raulin, professeur a la Faculté des sciences d e  Lyon 
et directeur de la Station agronomiquedu Rliône, lequel a publié, 
dans les Annoles  d e  lu science ayrmomigue  frnni;aise et étl-anjér-e 
( 1 8 9 0 ,  t. 1, page 183) un article intitulé : 1)osuge de l'humus et de 
la pot(~s.se dans ln terre,  article dans lequel il propose le dosage 
de la potasse à l'aide d e  l'acide phosphomolybdique. 

Nous croyons, d'ailleurs, intéressant d e  reproduire ci-dessous 
le procédé de M. Raulin, tel qu'il est indiqué dans le Recueil que 
nous a signal6 M .  Garola. 

Ce procédé repose sur  la faible solubilité, dans les liquides 
aqueux, d u  pliosplioinolgbdate d e  potasse, tan(1is que les phos- 
phomolyhdates desoude,  de  magnésie, de chaux, de  fer et d'alu- 
iiiirie y sont plus ou  moins solubles. 

II consiste à transformer en nitrate les sels de potasse s6parés 
de la terre, a précipiter la potasse par l'acide pliosplioino- 
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lybdique, à isoler et peser l e  phosphomolybdate (le potasse 
5 . 2  

forrné. Le poidsde la potasse s'obtient en multipliarit par - . 
100 

II y a lieu, dit  hl. R a u h ,  de  prendre certaines p rkau t ions ,  
afin de rendre le procAd6 pratique et  exact : l e  pliosplioiiiolyb- 
date d e  potasse précipite passe facileirient a travers les filtres, 
surtout lorsqu'il est en suspension dans l'eau pure  ; certains sels 
ensolution, l'azotate d e  soude, par  exeinplc,diininuent cette apti- 
tude. D'autre part ,  la dessiccation. même à une température ne 
dépassant pas 50 degrés, rend le précipité nioins apte à traverser 
les tiltres. 

Le pliospliomolyhdate de potasse est lent à se précipiter 
dans les liqueurs étendues ; i l  est 6;alement lent à se dissou- 
dre,  une fois précipité; d e  plus, il ri'estpaç complbtemerit insolu- 
ble dans l'eau pure  ; il est très soluble dans les liqueurs alca- 
lines, très peu dans les liqueurs faihlernerit acidulées par I'acide 
nitrique, davantage dans les liqueurs clilorhydriques, et sa solu- 
bilité augmente dans les liqueurs fortenient acides. Enfin, i l  faut 
éviter de  trop cl iaufer  s u r  filtre le plibspliomolybtlate de potasse, 
parce qu ' i l  dnnne facilernent de petites quantités d'oxyde 11leu de 
niolybtli.rie et que les filtre$ inilrrégriks d e  liqneur acidulEe par 
l'acide azotique s'altèrent par  la chaleur .  

On doit encore éviter que  l'acideptiospliomolybdique employé 
contienne (le l'acide pliosptiorique en excés, dans lequel le phos- 
pliomolybdate de  potasse est sensibleinerit soluble. 

31. Kaulin prépare de la manière suivarite le rkactif dont il 
se sert : il dissout 100 gr. de  molybdate d'ammoniaque pur 
daris 230 cc. d'(:au ; il ajoute 6 g r .  5 de  phosphate d'amrnoriiaque 
neutre cristallis6 et  pur ,  dissous dans un peu d'eau distillée ; il 
ajoute de l'eau r6:ale et  A z H 0 3  purs  par parlies égales) ; il 
se précipite du pliospliornolybdate d'ammoniaque ; hl.  riaulin 
chauffe, en ajoutarit de  temps à au t re  d e  l'eau régale, jusqu'à 
dissolution du précipité ; l 'ammoniaque est alors détruit2 : il 
évapore a feu nu dans une capsule d e  porcelaine, et il aclibve 
d'évaporer à siccité, en opi:i2ant au bain-marie B 70-80 degrés et 
eri ajoutant de temps à autre  un p , u  dlHÇ1. 11 ajoute400 cc. d'eau 
et 5 cc. d'.4z1103 ; il chaulfe; il laisse déposcr et il dkcante ; la 
solution est préte h ê t re  utilisbe. 

Pour prhparer la l iqueur  contenantla potasse à doser, on pbçe 
,in écliantiilori de terre  contenant environ 15 milligr. de potassa 
anhydre ; on la traite a une douce clialeur par 50 cc.d7eau rbgale; 
on évapore h moitié ; on reprend deux fois par  I3  cc. d'Az11O3 ; 
on évapore à siccité ; or1 dessidie  à 110-120 degrés, pour ren- 
d r e  la silice insoluble, et on  lave à l 'eau chaude. 
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(Si I'on a dissoils la potasse par  l'acide fluorhydrique, on  éva- 
pore à siccité e t  I'on calcine ; on précipite les fluorures par  
l'azotate de  chaux aprbs dissolution ; on est alors dans les condi- 
tions du  cas précédent). 

On évapore la liqueur avec de l'oxalate d'ammoniaque ; on  
calcine; on reprend à chaud par un liquide alcoolique à 50  p .  100 
d'alcool, en ajoutant une quantité d'azotate de chaux équivalente 
aux sels alcalins ; on filtre et on lave avec le même liquide ; on  
concentre par  évaporation a quelques centimètres cubes dans 
une petit.e capsiile. 

Ûn acitlule lkgèrernerit avec AztI03 le liquide obtenu;  on  ajoute 
4 cc. environ de  liqueur pliosplioniolybdique pour 10 milligram- 
mes de potasse anhydre présuinée; on évapore à siccit6 A 50 degrés, 
sans attendre que- la matikre bleuisse sur  les bords ; on filtre e t  
on lave le précipité. On emploie deux petits filtres d e  4 centimè- 
tres de liautcur, doublés, exactement tarésavec 2 gr.  ; on lave le  
précipité successivement avec de petites portions d'un liquide 
con~posé  de  la manière suivante (dissoudre 20 gr .  de  nitrate d e  
soude dans 1 l i tre d'eau ; ajouter 2 cc. d'AzII03 pur ,  puis un  
mélange de  20 cc. de  liqueur phasphomolybdique et  de i cc.2 de  
solulion de  nitre à 80 gr. par litre, IégLrernent chauffk, pour satu- 
rer  le liquide de pliosptioinolybdate de potasse ; agiter, décanter 
et filtrer), dont on emploie 60 cc.  e n  tout, et on jette sur  le filtre 
de droite, applique': exactement aux parois de l'entonnoir, qu'on 
recouvre d'une lame de verre ; on fait passer un  peu d e  la rnème 
liqueur p a r  le filtre de gauche ; on  laisse égoutter ; on sèche à 

5 . 2  
50 degrés, et on  pèse. Le poids, multiplié par  - .donne la potasse 

100 ' 
anhydre. 

do Coiiféreiice de I'Associatioii internat ionale  de@ 
chiniiatas de 1:liidiiritrie d o  cuir .  

La L e  Confërcnce d c  l'Association inlernationalc des chimistes 
de l'Industrie du  cu i r  a e u  lieu a Paris, du 2 8  juillet au i e r  aokt 
1900,  dans l'hôtel des Chambres syndicales, où  le Syndicat géné- 
ral des cuirs  et peaux de France, r é p r k e n t é  par  son prCsident, 
JI. Poullain, accompagné des membres du  Bureau et d'un grand 
nombre de notabilités industrielles, a souhaité la bienvenue aux 
membres de  I'Associatiori et leur  a offert le viri ci'liorineur. 

M.  le pro /~s~eur  PmYer ouvre la séance r t  prorionce un discours 
dans lequel il examine les principales questions qui doivent ê tre  
l'objet des  travaux d e  la C o n f h n c e .  

Il est procédé à l'élection du  Bureau p o u r  1900-i901. Sont 
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- 3 4 8  - 
nommés : f ' r i s id~~i t ,  M. Ferdinand Jean (Paris) 4; Vice-prc;sidwts, 
MM.  le 1)' Nilioiil (Liiige), Paessler (Frieherg); Scct.ittrit.e géntr t r l ,  
G. Parker (Londres) ;Soo.itiiit.e, Wood IXottirigIiarni ; Triscii io., le 
Dr Haenlein (Freiberg). 

M.  F. J t w  remercie l'Association pour l e  très çranrl honneur 
qu'elle lui a fait en l'appelant à la prtkidence ; il proposcque M. le 
professeur Procter soit nommé Président d 'honneur,  ce  qui est 
voté par  acclaniat,ion. Sur l'invitation d u  Prksident, h l .  Poullain, 
président du  Syndicat général des cuirs e t  peaux de  France, prend 
place au bureau. 

Sont reçus comme membres ordinaires : NJI. Ch. e tEt .  Bruel, 
Roberto Lepetit, Dr Turnbull,  F. Hamer, Ur  Councler, PraffS, Ar- 
pin, Léo Vignon, Meunier, Ilr  Hecker Deyermann, et comme 
membres extraordinaires: DlN. Poullain, Combe, Demanet, André 
Luc, A .  Rey, Coez, Langlois, Huillard, Sanoner, Bilteryst, Rolant, 
R .  Griffith. 

hl. le Dr Hoberto Lepetit est n o m m é  correspondant pour 
l'Italie. 

Sur la proposition d u  Dr @'t'i/h~z, appuyée par  le Dr Yihoul, 
il est décidé que la Je Conférence aura  lieu Likge en 1901. 

Après lecture d u  rapport  d u  secrétaire gknéral, i l  est procédé 
à l'organisation de l 'ordre des séances. 

Al'issue de la séance, !es membres d e  1' Association, un grand 
nombre de  notabilités de l'Industrie des cuirs e t  peaux et les 
membrcs d e  la presse professionnelle se  sont rendus au  restau- 
rant Narguery, o ù u n  lunch lcur a é t é o f c r t  par Ic Journal l u  H a l l e  
(lux m i n .  

IJrie visite a l 'importante mkgisserie Conibe et  fils, i St-Denis, a 
laquelle ont pris part 33 irivilés, a cl0turé la première jourriécde 
la Confërence. 

111. le Ur ï ' ~ r m b ~ r l 1  (Leeds) donne communicatiori (l'une étude sur 
le dosage du tannin, pour lequel il a employé la métliode 
volumétrique d c  h l .  P. Jean et  celle de  Lowentlial, en cornparai- 
son avec la ni6thorle au  filtre à la peau,  recommandée par l'As- 
sociatioii. Les conclusions de cette étude sorit que les rriétliodes 
volumétriques donnent des rl.siiltats beaucoup plus faibles que 
ceux fournis par  la pout1i.e de peau e t  qu'il n'existe aucune rela- 
tion constante entre  les résultats des  trois méthodes. 

M. F. Jean fait observer qu'on ne peut comparer  les méthodes 
volumétriques, qui  ne visent que le  dosage du  tannin,avec les mé- 
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tliodes a l a  poudre d e  peau, qui dosent, comme tannin, toutes les 
matibres fixables par  la peau. 

M .  le UT K o P n w  (Freiberg) dit que l'iode exerce s u r  les tannins 
deux sortes d'action : dans la première phase, il y a absorption, 
et, dans la seronde pliase, substitiition. M. P. Jean répond que ,  
dans le procéd6 à l'iode, le ternie final correspond A la formation 
de corriposés iodo-tanniques et que  les p l i é n o m h e s  de  substitu- 
tion exigent la présence d'un exces d'iode. 

JI. le yrofessezir Procter a étudii: comparativement l'emploi de  
plusieurs sorles de  poutlre de peau et de  la poudre tlt: Freiberg 
(poudre de peau contenant 10 p. 100 de  papier en poudre);  i l  
dit que les résultats de ses essais ne sont pas  encore assez con- 
cluants pour  qu'il puisse recommander plus  spécialement telle ou  
telle sorte de poudre de peau pour clidrgc:r l e  filtre. 

M .  le Dr l'urnbull a étudié l'influence du temps et d e  l'humidité 
sur le pouvoir assimilant de  la poudre d e  peau ; il ressort des 
cliiffres cités par  l'auteur que ces facteurs exercent une influence 
négligeable sur  les résultats de l'analyse, si  l'liuiiiitlité de  la peau 
reste dans Leslimites moyennes. 

Il est donné communication d'une note d e  LM. Sear le ,  relatant 
de nnmhreuses recherches s u r  les méthodes qui  peuvent être  
employées pour  la filtration des solutions astringentes destinées 
a l'analyse. Cette question présente un grand intérêt,  car toutes 
les matières filtrantes (papier, sable, kaolin, etc.) absorbent des 
proportions variables du tannin contenu en solution. 

Afin d'éviter les divergences pouvant résulter de  la filtration, 
1'.4ssociation, aprbs une discussion & laquelle prennent p a r t  
MM. Proctev, Xaschke,  Pnesler et Borg, décide qu'on emp!oiera 
le papier filtre extra-fort deSclieicher et Scliulz de  i 7 centimètres 
de diamhtre, pliss6, ri0 602, et qu'on rejettera les 200 premiers 
centimètres cubes du  filtratum. 

111. F .  Jean dit qu'en raison des difficultes e t  des causes d'er- 
reurs qu'entraîne la filtration, il serait i n t h e s s a n t  d e  rechercher 
s'il ne serait pas possible de remplacer la filtration p a r  un simple 
dépôt, pendant un  temps déterminé, de la solution i analyser. 
Plusieurs mernbres font observer que certaines solutions restent 
troubles pendant fort lorigtempset rie se clarifient pas par  ledkpôt. 
11.1. P. Jean répond qu 'une ou  deux heures d e  dEpôt suffisent pour  
séparer l'insoluble, que  le  trouble qui  persiste dans les solutions 
de  certaines matibres tannifères est du,  e n  général,  a des traces 
de matikresrésineuses, et que, à son avis, les analyses faites s u r  
des solutions clarifiées par  simple dépôt fourniraient des résultats 
plus rapprocliés de  ceux de la pratique industrielle,  o ù  l'on ne 
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filtre ni les jus ni les solutions d'extraits;  il se propose, du  reste, 
d'étudier la question pour  la prochaine Conférence. 

Aprbs une discussion i laquelle pre:inent par t  I W N .  U o q ,  l'roc- 
ter, I'aessler, Nusc l~ke ,  i l  est décidé que  la filtralion des solutions 
tanniques continuera h se  faire dans les co nditioris arrhtxes a la 
Conférence de Copenhague;  qu'il n'y n pas l i eu  d'adopter un dE- 
pôt préalable de 1% lieures avant filtration, selon la inétliode 
américaine, et que toutes les solutions doivent être, sans exception, 
soumises h la filtration. 

Sur la proposition de  M . U .  Palmer et  PI-octel-, il est également 
décidé qu 'à  l'avenir, on prendra pour hase de la prise d'essai, 
non plus la teneur en matiéres solubles à raison de O gr .  7 p. 100, 
mais la teneur en rnatih-es fixahles par  la peau, savoir une quan- 
tité de matiére première coritenaiit d e  O gr. 35 à O gr .  4,3 de  mat& 
res  assimilables pour  100 centimhtres cuties d e  solution. 

J!. Lia Viynon ([,.on) lit une riote rappelant qu'il a corrimani- 
qué i l'Académie des scit:rices uri procétlé de dosage du  tannin 
basé surl 'ernploi de la soie dki-eusée,  et il prie l'Association de  
bien vouloir faire expkriinenter ce procédk. 

41. P. Jean dit qu'il a essayé ce procédC et qu'il a reconnu quc 
la soie fixe l'acide gallique, cornrne elle fixe le tannin, e t  que le 
pouvoir absorbant de la soie s'est montré  très inférieur à celui 
d e  la peau en poudre. M. Procte? confirme cette observatiori. 

-41. Léo Viy~lon di t  qu'il a reconnu qu'il  était nécessaire de ren- 
d r e  la soie léghrement acide pour  activer la fixation du  tannin et 
qu'il mettra à la disposition des membres  désireux d'expéri- 
menter son procédk des écliantillons de  soie préparés pour  I'em- 
ploi. 

M .  le Prisident remercie M. Léo Vignon et l'assure que son pro- 
cédé sera  ktudié avec soin. 

II est riorrini6 urie Corriiriissiciri, forniée de Mil!. I'rocler, Borg, 
ATihoul, Pnesskr et .Teun, qui  est ctiargée de présenter urie propo- 
sition au sujet d e  l'adoption d'une méthode officielle pour la 
déterrninat,ion des matières assimilables par  la peau dans les 
matières tanniferes. 

ilil. le prolc;.ssetrr Pimter,  chargé d e  prdsenter les propositions 
de  la Commission, expose que trois méthodes sont a prendre en 
coi.sidération : la mi:tliode du filtre a la poudre de peau, telle 
qu'elle a été arrélée aux  Confére~ices précédentes ; la méthode 
par  agitation avec la poudre de  peau,  qui a pour  type le pro- 
c6d6 Palmer, e t  enfin, la n ~ ~ t h o d e  américaine, décrite dans le 
Bulleii,~ 46 di [  Uepnrtrnent of n y i c d i u r c ,  1~i~~;is iot~ of çhmist ry .  

La métliode Palmer ne nécessite pas d'appareils particuliers ; 
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elle n'emploie que peu de  peau, ce qui estun grandavantage, et elle 
est d'une pratique facile ; inais cette méthode a encore besoin 
d'être expérimentée coritradictoiremerit, pour  qu'on puisse la 
reconimander en toute assurance. La mélliode américaine nkces- 
site un agitateur mécanique, dont tous les laboratoires ne dispo- 
sent pas ; elle a aussi l'inconvénient d'entraîner un plus grand 
nombre de déterniiiiations et des dosages d'liuinitlité dans la pou- 
dre de peau ; elle est donc 1)eaucoup plus compliquée que les 
méthodes par le filtre peau et la mklliode par  agitation (méthode. 
Paliiier). L a  Commission propose donc de  maintcnir, jusqu'à 
nouvel o rdre ,  corrinie niétliode officielle, la inétlinde au  filtre 
peau (Procter), adoptée par  les Confkrences précédentes, sous !e 
bénéfice des motlilications concernant la filtration e t  la prise 
d'essai. 

Cette proposition est nilnpt6e p a r  la Corif6rerice. 
M. F .  .Iran fait une coniinunication sur  l'analyse du jeune d'wuf 

du commerce.  Après avoir Etabli la coiiiposition des jaunes de  
poules et de  canes purs. il montre  corninent, en appliquant les 
données atfërentes 2 chaque sorte de  jaunes, on peut arriver, par  
l'analyse cliiniique, à déterminer la teneur du jaune d'œuf pur ,  
en eau et- sels njouttis, 1:t ù recoririaitre si un produit coinmercial 
est constitue de jaunes d e  poules ou de  jaunes d e  canes. 

M. 1.'. Jeun lit ensuite un mémoire sur  les niicroorganismes ct  
les antiseptiques en tarinerie, dans lequel il &tudie les niicrooiga- 
nisiries utiles et niiisi1)les dans les eaux de reverdissage, les 
pelains, 1'8cliauffe, lesco~ilits,  les jus, etc. Au cours d e  cette étude, 

' 

M .  P. J m r ~  a Bté amené à &tuilier les eaux putrides arséniiluées 
et les causes d'altération de  certains cuirs  en croûte;;  il rapporte  
une série d'expériences faites en vue d'enipêcher les moisissures 
sur les jus en tannerie et s u r  les cuirs secs. II conclut de son tra- 
vail que, dans le tannage ordinaire, les pliénomènes d e  fermen- 
tation jouent un rOlc trbs important et intlispeiisable. 

La communication de . I I X .  H r m l  sur l'emploi d u  bisiilfite de 
sodium, comme antiseptique des peaux en travail de  rivière, est, 
sur leur demande, renvoyée à la prochaine Coiifhencr,. 

I I  est clonnb communication d'un travail de  Al. John fid, s u r  
l'action des fleurs qui se  tli:veloppcrit su r  les extraits sous des 
irifluences tliverses. L.'auteiir prouve, par de riombreuses ana-  
lyses, que  le  titre e n  tannin des extraits s 'al~aisse sous l'action du 
temps, de  la clialeur et  de la lumière ;  ces actions destructives du 
tannin sont surtout très manifestes pour  l'extrait de valonée, e t  la 
coriclusion pratique de l'intéressant travail de  M.  J .  Youl est qu'il 
est préférable d 'employer  la valonée sqps forme d e  poudre,  e a  
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cuves ou en fosses, plutôt que d'avoir recours a des extraits trés 
altérables dc leur nature. 
iV. P. Jcnn donne les résultats de reclierclies concernant l'action 

de la peau en tripe sur une soliition de sulfate de clirOme hasi- 
que, qui montrent que, dans la solution, les rapports entre I'acide 
sulfurique et l'oxyde de chrônie varient très notablement aux 
différentes phases de  La macération et que le sulfate de clirôme 
absorbé par la peau n'a plus la composition de celui contenu 
dans 13 liqueur primitive, ce qui ne paraît pas se produire avecles 
solutions de sulfate acide de clirôine, car XIN. Dalimier et Krutwiz 
ont reconnu que la peau absorbe ce sel sans décomposition. 
M. Nihozd fait observer que les conditions d'exp4rimeritation 

ne sont pas les mêmes. puisque MM. Dalirnier et Krutwiz ont 
employé une solution de sulfate de chrome normal, c'est-à-dire 
acide, tandis que RI. Jean a opéré avec du sulfate de cliroine 
basique. 
M. Pvocter dit que la peau a deux affinités, l'une acide, l'autre 

alcaline, et qu'il a reconnu, de son cilté, I'action.de la peau sur la 
composition des solutions d e  clirôme. 

Cette question donne lieu à une discussion à laquelle prennent 
part MN.  Nii~oul,  Procter, Kor.~zer et Jettnm-.  

M .  F. Jeun cite des analyses de mégis au chrôme, qui montrent 
quela peau n'absorbe pas également les mêmes quantités d'oxyde 
de clirôme, de nourriture et d'huile dans toutes ses parties et que 
cela est surtout manifeste lorsqu'nn compare la composition des 
bords de la peau avec celle du milieu; il est donc nécessaire 
d'effectuer l'analyse du mbgis au clirôme sur un échantillon 
moyen provenant des diverses parties de la peau. 
M. lrprofesseur Procter appelle l'attention de la Conférence sur 

la question de l'adoption d'un aréométre lype pour déterminer le 
degré des extraits et des jus ; il propose d'adopter la densité par 
rapport à l'eau, au lieu des aréomètres arbitraires tels que celui 
de  Baunié et d'adopter une table de concordance entre les degrés 
densimétriques et I'aréom&tre Baumé. 
M. le Pvésident dit qu'en France, MM. Berthelot, Couillet et 

d'hlméida ont été chargés d e  reconstituer l'aréoinétre BaumP et 
d'établir une table de concordance pour les densités. Les résultats 
auxquels ces savants sont arrivBs présentent, avec les degrés de 
l 'aréo~nètre Baumé aclupté depuis longterrips par les constructeurs, 
de si grandes différences qu'il en est résulté de nombreuses 
difficultés entre commerçants ; aussi le Syndicat des suifs vient de 
décider qu'à l'avenir les glycérines ne seront plus vendues au 
degré Baumé, mais à la densité. 
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La Conférence d k i d e  d'adopter les données densiniétriques et 
charge M .  le professeur Paessler de rechercher une table de con- 
cordance entre les degrés Baumé et les densités. 

M M .  Huzlla7.d et Roherto Lepelit demandent que la Conférence 
fixe les écarts que peuvent donner les méthodes à la poudre de 
peau, afin d'éviter les contestations entre vendeurs et acheteurs. 
M. le I'résidetlt fait observer que le cliimiste marque sur son 

hiilletin les résultats analytiques qu'il a obtenus, et que c'est aux 
marchands d'extraits, qui ont l'occasion de faire faire des ana- 
lyses contradictoires dans différents laboratoires, à tenir compte 
de ces Bcarts dans leurs marchés, comme cela se pratique, du 
reste! pour beaucoup de matières commerciales. 
1M. le professeur Procter donne communication d'une note sur la 

détermination des acides minéraux libres dans les cuirs, d'après la 
méthode d'Eitner. En raison de l'importance de cette question' 
la discussion en est ajournée a la prochaine Conférence. 

M. Nihoul insiste pour que la méthode de dosage par l'iode, 
indiquée a la Conférence de Copenhague, pour le dosage du tan- 
nin et de l'acide gallique, soit expérimentée dans les divers labo- 
ratoires, par les soins de M .  le secrétaire général, qui enverrait 
les mêmes échantillons pour les essais. Çcttc motion est adoptée. 

M. le Prksident donne connaissance des décisions du Comité du 
prix Seymour Jones, qui attribuent trois prix de 250 fr. à 
MY. Paess!er et BGrrier, de 1'Ecole de Freiberg, et à M .  Boeg 
(Copenhague) pour l'ensemble de leurs travaux. 

Les questions portées à l'ordre du jour de la Cunférence élant 
épuisées, M. le Prisident donne rendez-vous aux membres de 
l'Association en 1901 à Liège et déclare la Conférence terminée. 

REVUE DES PUBLICATIOMS 

Acide siilfuriyiie aéléuifere. - M M .  SCIILAGDEN- 
11AUPFEN et PAGEL (Journal de pha~macis  et de  chimie du 15 mars 
1900) .  - MM. Sclilagdenhauffen et Pagel ont eu l'occasion d'exa- 
miner un certain nombre d'échantillons d'acide sulfurique ven- 
dus comme purs, et ils en ont rencontré un trhs petit nombre ne 
contenant pas de s6lénium : pour la plupart de ces Cchantillons, 
les opérations au moyen desquelles l'acide est débarrassi de l'ar- 
senic avaient été insuffisantes pour les priver en même temps du 
sél6nium. 

JIM. Sclilagdenhauffen et Pagel proposent, pour reclierclier le 
s6lériiurn dans l'acide sulfurique, d'utiliser la propriéti': que pos- 
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&de l'acide sélénieux. additionné d'acide sulfurique concentré, 
de  colorer Iri  codéine c!n vert, puis en bleu. 

Pour faire l'essai, on  verse 5 a 6 gouttes de SOLH3 sur  un 
fragment de codéine ; i l  se produit,  au bout d e  quelques minu- 
tes, une coloration verte à froid ou vert bleu a la température du 
bain-marie, lorsque I'acide sulfurique conticrit du  s é l h i i i m  ; s'il 
est pur ,  il ne donne pas lieu à la même réaction. 

IBaalige du eli lore daria le sue gas tr ique .  - BI. G .  
MEILLBRE (Bull. Soc. chim. de mai 1900, p .  1 0 8 ) .  - Le dosage 
du chlore dans le suc gastrique conipreritl les opérations sui- 
vantes : 

in Filtration du liquide et examen d u  dépbt ; 
Z0 Thsage del 'aeidi té  sur  !O o u  2 0  cc. ,  e n  présence de la phta- 

lQine d u  phénol e t  exprimée en IICl ; 
3O Dosage d u  clilore total s u r  10 cc., saturés  par le  carbonate 

de chaux, additionnbs de O gr. 2 A O g r .  5 di: nitrate de  chaux, 
évaporés à sec et légèrement calcinés. Le résidu est repris par 
l'eau acidulée au moyen de l'acide acétique e t  additionné d'une 
pincée de carbonate de  chaux et d'une goutte d e  chromate de 
potasse, puis titré avec une liqueur de nitrate d'argent. On peut 
également effcctiier un dosage pondéral du  clilorure d'argent 
formé.  

L0 Détermination d u  clilore d u  résidu sec, pratiquée sur  l'ex- 
trait  dans le vide, qu'on incinbre comme pour le dosage ci-dessus. 

Fjo Dosage du clilore des cendres : i O  cc. de  sue gastrique sont 
évaporés et  torréfiés légkrement, puis adrlitionnés d e  nitrate de 
chaux e t  cliauffés jusqu'à disparition d u  charbon. Le dilore 
est ensuite dos& cornine ~ ~ r é c k d e m n i e n t .  

Les résultats de ces dosages sont calculés en H U ,  et  les chiffres 
obtenus dans ces conditions exp6rinientales perriiettent de donner 
des analyses comparables .  

Les deux derniers  dosages sont empir iques quant a leur inter- 
prétation. G. S. 

Compte rmeiidu d e s  trnvriiix du I W e  Ccriigrès iiiter- 
untioiiul d e  cliimie appliquée.  - Voici le résumé des 
travaux du IVe Coriçrt's international de chimie appliquée, extrait du 
rapport de RI. Dupont, secrélaire gériéinl. 

C'est autour de cette sectio~i, dont le propnirrie est tiés vaste, que 
gravite une grande partie d e  l'intérfit di1 Carigres. Elle embrasse, d'une 
façon gkricirale, toute la cliimie arialytiqiic e t  tous Ics ap?areils de mesure 
dont se sert le chimiste nu lahoratoire. Plus spécialement, elle s'occupe 
ccpeniiaiit [le l'aiinlyse des matiéi~es souniises à l'irnpdt et aux droits de 
douafies; niais quelles sont les matières qui, aujourd'hui, d'une façon ou 
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d'une autre, ne sont pas tributaires des impOts variPs que les n6cesçiti.s 
budgétaires imposent ail gouvernement 4 

Il y a un iritCrî;t de prcrriier ordre a ce que les méthodes employées 
pour l'analyse de ces matikres soient autant qiic possible & l'ahri des 
erreurs et soient surtout identiques dans les differents pays qui ophrent 
entre eux des transactions comnierciales. C'est par des sommes énormes 
que se chifTrent chaque année les avantages ou los préjudices causés, 
soit i 1'Etat (ni anx p:irtit:iiliers, soit aiix actieleiirs, par des arialyses dont 
la discordance provient, la  plupart du tenips, des différences d e  méthodes 
employées, de poids atomiques diflrrerits pris pour base des calculs, d e  
non.concortl;irice de graduation et de jaugeage des instrurricnts dont on 
s'est servi. 

C'est ainsi que ,  suivant qu'on adoptera le poids norrnal de if3 gr. 19 ou 
celui de 16 g r .  2!> pour la détermination du titre des sucres comrnereiaux, 
on aura, sur  le résultat, une  dilIerence de plus de Icn demi pour cent, ce 
qui est corisiderahle et reprksente, au point d e  vue fiscal, pour la produc- 
tion annuelle de la France, une diférence de près de 1.000.000 de francs. 

Les iriconvénients sont de mCme nature, si les instruments sont jaugés 
et g r a d u f x d d ' a p r h  des ~ ~ r i n c i p e s  difl'err:rits. Les poids atomiques (11, ter- 

tains métaux, qui font l'objet de transactions commerciales i rn~~ortnntes,  
rie soril pas fixes d'une fac;ori çorL;iirie, et les lins adopterit un chiffre, les 
aiitrcs un autre. Suivant qu'on prendra celui-ci ou celui-lk, pour le 
calcul des analyses, on lésera ou on favorisera l'une des p r t i e s .  C'est 
airisi que l'on citait un ctiargerrient d e  minerais d e  chrome qui donnait 
lieu & u n e  différence de prix do plusieurs milliers de francs, suivant que 
l'on adoptait, pour le poids atomiqne, l 'un des deux chiffres sur  lesquels 
on dispute. 

I'énétrEe de l'importance de cette question, la section 1 lui a consacré 
sa premii:ic sbance. Elle a décidé, après les rapports et observations pré- 
sentés pa r  M .  llnnriot, Clarcke, Fahre, Lunge, Engel, Christomanos, 
Iiiiisson, Laconibe, Sideisky,  d'émettre les résolutions suivantes : 

Ir0 RKsc i l~r t z r~r~ .  - I,e Corigrks, espérarit. que  l'atloption du poids ato- 
mique de l'oxygknc (= 16) comme hase conduira h une plus grande 
fixité et a une simpliticalion rhns  le calcul des poids atomiques, s'associe 
aiix travaux tic la Corrirriissiori internationale des poids atomiqiies. 

20 Ilesolution. -On demande la création d'une Commission interna- 
tionale ayant pour mission d'indiquer aux chimistes les méthodes qui 
doivent etre adoptées et les coefficients qu'ils doivent emplogcr dans les 
tliifërerits calculs qu'ils ont  faire pour les analyses commerciales. 

La section a designé, pour faire partie de cette Commission : BIM. Lunge, 
von Grueber, Clarckc. 

Le Congrès voudra bien designer les autres nienihrcs. 
3" Ide vmu suivant. p r o p s e  par hl .  Vivier, a kt6 pris en considération : 
Il sera nornrné, par la  Commission internalionale d u  Congres, un ComitF 

international cliarg6 d'établir une table des constarites pliysiques e t  clii- 
miques, doril l 'usage sera obligatoire pour tous les chimistes olficiels des 
Et;itk adlierents et pour ioiis les chimistes lihrec, dans les cas oii ils oerorit 
appelés comme experts devant Urie juridiction quelconque. 

Ce Comité serait chargé d'établir une table provisoire ofticieuse de ces 
constantes et de préparer la  table ot'ticielle. 

4 3  L'assemblée décide a l'urianimité la rioniination d 'un Cornité, dont 
feraient partie 31.11. Lunge, Erigel, Jules Wolff et JIeslre, ct qui serait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chargé d'indiquer aux cliiiiiistes : 1" les indicateurs qu'ils doirerit choisir 
de préfkrence dans les divers essais de l'analyse voliiniCtriqiic; 20 le 
mode d'emploi de ces indicaleurs. 

Ce Corriité anrait surtout s'occuper des inrlicateiirs employés pour 
l'acidimétrie et l'alcalimétrie. 

50 1.a Corrirnissiori noirirriée par le C ~ r i g ~ ~ è s  de \Ticnue en 189K, pour 
présenter Ics mcillciires rnétliodes d'analyse tics engrais et des fourrages, 
composée dc  M M .  Ic Ilr  Dafïert, de Vienrie ; lV von Grnelier, de Vienen- 
biirg ; Dr Marker, de Halle ; prol'essciir JIenoeei, d e  Milan ; Dr Scliriei- 
demind, de Ilalle ; Sitlersky, de I b i s  ; Dr \Viley, de N'asliington, a 
indiqué, dans un mémoire prksenté, les méthodes qu'elle croit devoir 
recommander. Nais. ses travaux n'étant pas terniinés, elle demande au 
Congrbs la prorogation de ses pouboirs, avec atljonctioii de 5131. Pellet, 
Lasne, Vivier et Lacornhe, pour la France ; Preiclit et Fijeris, de Stass- 
furth, pour l'illlerriagrie, et rnissiori de se rricittre en r;ipjiort avcc la Corri. 
mission nomrnk par le Congrès ries stations agronomiques françaises 
qui poursuivent le même but. 

60 Aprks u n  rapport de JI. Lacomhe, la section 1 demande au Congrès 
de nommer une Commission chargée d'étudier la meilleure méthode 2 
employer pour le dosage de la potasse dans les salins. Cette question a 
une importance commerciale considérable, car les diffeients analystes 
qui s'occiipent de ces dosages fournisseni. actiiellerneui. des ri.siiltats si 
discordants qu'il est impossible de prolonger plus Iongtcmps cette situa- 
tion anorrriale. 

70  La I r e  section, la sui te d ' u n  rapport  d e  M .  Amard (Lausanne). 
émet le vmu que les gouvernements, e t  notamment le gouvernement 
français, réglementent l'emploi d e  l'acide sulfureux d a n s  le vin, mesure 
déjà. prise dans un certain n o m l ~ r e  d'Etats. 

Tels sont les vcieux et résoliitions d'ordre géntiral adoptés par  la  sec- 
tion 1 ; mais 18 ne s'est pas borné son travail. Elle a eritendu de nom- 
hreuses et intéressantes corritriiiiiica~irins d e  R I M .  Cazcrieiive, Soreriseri, 
Lasne. Odtlo-Joseph, Goiitlimann, Dcmichel, Amagat, Ferdinand Jean, 
Jules Jean, Ducliemin, Sidersky, Cliristomanos, Martin Perls, I,unge, von 
Grueber, 1)' Krause, Kocqucs, Meslre, Meillère. comte Arnaud de Gra- 
mont, Engel. 

Les comptes rendus in extenso les feront connaitre. 

SECTIOY 11. - I ~ U I ~ S T H I E  C H I M I Q U E  DES PHODCITS ISORCASIQI'ES. 

Un grand nomhrc de questions ont été traitées dans cette section et 
ont (loririk lieu 2 des cornriiuriications du plus liaut iiitérCt. 

La détermination des températures élevées, la construction e t  la 
marche des fours en céramiqne e t  en verrerie, ont été traitées par 
MM. Uoutlouard, Lunge,  Gianoli, Granger, Gobbc, Einilio Damour, 
et l'on a pu constater que les fours construits pendant ces tiernieres 
années, d'aprks les priricipes posés par JI. Damour dans sa remarquable 
ktude présentée au CorigrEs d c  .IS96, avaient tous fonctionnes d'une façon 
irréprocliahlc. 

Les progres récents, réalisés dans la g rande  industrie de l'acide sulfu- 
r i q u c  ont  été mis en Iiimibre par 1131. Pierron e t  Masenclever. 

11. Guillet, dans un travail considérable e t  minutieux, a fait connailre 
l'état actuel de la,fahric:;itiori des ~irorliiils inorgauiques e n  France. Il 
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- 357  - 
donne une statistique coniplbte des usines et des quantités fabriquées des 
divers produits. 

Les comptes rendus in extenso feront çonnaitre ces travaux, de mkrne 
que  ceux de JIM. Bloclie sur l'état actuel de l'industrie d u  bioxyde de '  
baryurn et de l 'eau oxygi:rii!e et ;iutres. 

A - 

REVUE DES PUBLICATIONS 
Pliospbometre ; npparcil pour Io dosage clinique 

de I'cicidc phosplic~rique. - M .  .4. .IOLLES ( ~ i o n z n l e  di 
fnrinncia de Trieste, 1900, p .  65). - On o p è r e  par comparaison,  
colorimétriquement, avec des solutions faibles de  pyropliosphate 
de soude traitées par le inolyùdate de potasse a la température d e  
80 degrés. Pour doser l'acide pliospliorique dans le sang, on  
chauffe, dans un creuset de  platine, 1/10 d e  cc. d e  s a n g  avec 
4 cc. de solution a 10 p. 100 d'un mélange d e  2 parties d e  carbo- 
nate de  soude et  de 1 partie d'azotate d e  potasse ; on  h a p o r e  a 
sec; on  fond ; on reprend par  1 cc t1'XzO"Il. Le mtlange est 
maintenu a u  bain-marie pendant d ix-minutes ,  puis étendu d'eau 
dans un tube gradué nd hoc et  esaniiné dans l 'appareil .  A. D. 

Iteclierclme d~ i'acétauilide, de Irr plréiiacétiiw et 
de I ' e s & + + i e  d w i i s  l'autippriue - MS!. RhlKOW et  
SCIITAIIUh;\iOW (I'lbar~nacez~tisclie Zeat.) - On met  dans un tube 
a essai assez large 2 a 4 cc. de  solution aqueuse concentrée d e  
potasse caust ique;  on ajoute quelques d6cigramrnes d e  l'anti- 
pyrine a essayer; on  bouche le tube avec un  bouclion de  liége 
que traverse un tube recourbé, dont l'extrémité l ibre  s'engage 
dans u n  autre  houclion qui  ferme u n  au t re  tulie à essai contenant 
une ~olut ior i  d'hypoclilorite de chaux ; on  chauffe; dès que dis- 
tillent les premikres gouttes, on  cesse de  chauffer, e t  on regarde 
si ces gouttes produisent, a la surface d e  I'hypoclilorite, la eolora- 
tion violette qui caractérise l 'aniline; si cette coloration ne se 
produit pas, on  cliauffe de fiouveau; d e  nouvelles gouttes distil- 
lent; si  l 'antipyrine essayee contenait de 1'antih:hrine (acétani- 
lide), ces gouttes doivent produire la coloration violette. Si l 'an- 
tipyrine contenait de  la phénacétine, sans antifkbrine, les 
premières gouttes ni? produisent rien, mais les gouttes suivantes 
donnent u n  trouble rouge brique, e t  il se forme, a la surface d u  
liquide, u n  corps rouge amorphe ,  qui devient bientôt jaune 
clair. 

nosage de la cellulose. - hl .  C .  nECK (%eits. f .  1;ntersu- 
chun,y de,  Nahrunp.  u. Cenussiuittel, 1900, p. 189). - Parmi les 
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nombreuses méthodes proposées, il n'y e n  a que  trois qui ont 
retenu l'attention de l 'auteur. 

i0  La rriétiiode proposée par  I_ebl,iri ( i l r c l ~ .  f .  f l ? j j .  28, p.  2iZ). 
20 La méthode proposée par Künig ( m é m e  publication, i ,  p.  3 ) .  
3" La méthode de  Bennebcrg et Stolimann. 
L'auteur fait une étude cornparie de ces niétliodes. 
Lebbin emploie l'eau oxygénée ammoniacale, q u i  a la pro- 

priété de  détruire  l 'amidon c l  la majcure partie des autres coin- 
posés organiques. 

K6nig se sert d'un mélange constitué par ! l i tre de  glycérine 
de  densité 1 .23  et  20 de SO"[IL concenlré. Iierincberg traite la 
niatibre, a I'dùullition et,  successivement, par SO'Il2 à 1 .?ta p. 100 
et  par  la potasse de même concentration. L'auteur rie reconnait 
aucune valeur scientifique ni pratique a la mktliode (le Lebhin. 
Le procédé de Kiinig peut trouver une application dans l'analyse 
des fourrages. Le procédé de Herineberg peut s'appliquer à tous 
les produitr de mouture, attendu qu'il remplit  toutes les qualités 
requises pour une d6termination rationnelle d e  cellulose. 

J. W .  

Toxieité des laits Iioriqii&s et fornio1i.w.- M .  ANiVET 
(The  Ihrcrt,  1899). - Les essais faits par 31. Anriet ont pûrté sur  
de  jeunes cliats, nourris exclusiveiiicnt avec du  lait boriqué ou  
formol6 

Avec le lait boriqué à 0.30 ou 1 p. 1000, tous les cliats mis en 
expérience succombèrent a u  bout de trois à quatre  s e r n a i n e ~  ; 
chez les animaux soumis au rkgime d u  lait boriqué, l 'appétit 
diminua diis les premiers jours, el cette inappétence se traduisit 
pa r  une diminution de  poids progressive ; en m ê m e  temps appa-  
rurent  de la diarrhée,  de  la faiblesse et de  l'amaigrissement. 

Avec le lait forniolé à 1 p. 50,000, la mort  survint au  bout dc la 
c inquihne  semaine chez trois jeunes cliats sur  cinq mis  en expé- 
rience. Les cliats les moins agés se sont montrés plus sensibles à 
l'actiori des laits forniolés. 

BIBLIOGRAPHIE 

La tanom&trie, par F.-M. RAOULT,, rriemhre correspondant de 
l'Institut. doyen de la Faculté des scierices de Grenohle. .I vol. de  la col- 
lection Scicntia (Carré et Nxud, 6tlitciirs, 3, rue Rncine, Paris). Prix : 2 Fr. 
- La tonoinétric est l'étude des terisions de vapeur des solutions. De 
nieme que la cruoscopie, elle a pour ohjet l'itude (les dissoluiions. 

Les rliiiiiistes ne sauraient avoir de meilleur guiile, pour  hirc corinais- 
sarice arec cettc nouvelle partie de la science, queJI.Ilaoult, qui a 616 uu 
de ses priiicipaux créateurs. 
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Primeiros elenieiitoai de ehinliea aiinlytica, p a r  
FERREIRA D A  SILVA,  professeur d e  chiniie organique et  analytique à 1'Aca- 
démie polytechriique d e  Porto.  - 1 vol. de .13J pages avec 69 figures. - 
Dans le nuniero d e  juillet dernier, noiis avons rendu corripte de la pre- 
miére partie de cet ouvrage, ayant trait ii l'analyse qualitative. L'auteur 
nous en donne maintenan1 la  seconde partie, relative à l 'analyse quan- 
tilütive. Nous retrouvons, dans  cette seconde pir t ie ,  toutes les qualités de 
concision et d e  clart6 que noiis avions signalées dans la  première. 

Aprés avoir. dans I'introtluctiori, donne des notions s u r  l'emploi d e  la 
txdance, l 'auteur décrit les principales rnélhodes analytiques en les elas- 
sant en métliodes poridérüles, volumétriques. colorim6tr iques~ polarimé- 
Lriqucs, densimétriques. électrolytiques et  gazomEtriques. II décrit ensuite 
l'analyse organique I'lérnentaire et  celle des gaz. 

La seconde parlie est relative ti des applications diverses : analyse (les 
eaux au point de vue tiygitnique, arialyse d u  lait. du vin, d u  vinaigre, 
[les graisses, des urines et  des  eaux au point d e  vue i~iciustricl. 

De m?me q u e  pour l 'analyse qualitative, le volume actuel d e  M.  Per- 
reira da Silva sera pour  les éléves u n  excellent guide de laboratoire. 

IZiilIetiii de lu Station agrourbiniique dû GeiiiB~laux 
(Ilelgique). - Le i3ulletiri de juin 1900 contient le rapport  su r  les tra- 
vaux de 489!). 

La station agronomique a eu notarnnient à analvser des ur ines de va- 
ches, tlans lesquelles i l  s'agissait c!e reclierclier les pi~otluits antitlierrni- 
ques qu'on administre  frautliileiisenieiit aux hcstiaiix pour  e m p k l i e r  l 'dé- 
vation d e  tcinpérature résultant, diez les miniaux tuberculeux, de 
1'Epreul-e obligatoire ,2 la tuberculirie. JI. 1'6tt.rni;iriri a rédigé m e  ins-  
truclinri pour la reclierclie [le ces siit)tnnces dans  I'uriric. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Distiiictions tiouoriliques. - Nous sommes heureux d'an- 
noncer q u e  deux des membres d u  S p d i c a t  des cliiniistcs, MM. Chenal, 
d e  la rii;iisnri Clieri;il, 1)ouilliet et Cie, (11: Paris, e t  Diipont, secrétaire gr-  
riiiral du Conçrbs d e  chimie appliqiiée de Paris, ont été nomniés Cheva- 
liers de la Legion d'honnei~r. h o u s  leur adressoris nos bien sincères 
f'diritations. 

Kous félicitons non moins vivement notre collaborateur BI. Garola, 
directeur de la  Station agronomique de Chartres, qui a été  l'objet d e  la  
r n h e  distinction. 

.Wwrt de: lijeldahl. - Nous avons la douleur d'arinoncer 3 n o s  
lecteurs le d k é s  d e  notre collaborateur Kjeldalil, qui s 'est noyé en vou- 
lant sauver un jeurie Iioninie en dangerdc  mort. Kous atlressons l'expres- 
sion rit: nos plur vifs regrets k la  mémoire d e  ce savant, dont le nom est. 
connu dc tous les chimistes, grfice h la  métliotle simple et rapide d e  
dosage de l'azote qu'il a imaginée et  qui  cs1 pratiquée d a n s  tous les paus. 
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I~iste dûs I~revets  d'iuvciitiou relatifs à l a i  chimie 
dcinaiitlés en Praiiee dii 14 mars a u  2.1 avril 
1900 ( 4 ) .  

298.7S.I. - 29 mars 1900. - Kiinstner. - l'rocédé d e  f'tihrication de 
cristaux de soude. 

298.767. - 3 avril 1900. - Palas,  Cotta et Gouin. - Procédé de 
fabrication d u  sulfate d e  cuivre et autres siilfates métal- 
liques. 

298.777. - 31 mars 1900. - Jolicard. - Pour methodique continu. 
dit convertisseur, pour la transformation du sel marin 
en sel d e  soude et acide chlorhydrique. 

299.051. - 9 avril 1900. - Claude. - Perfectionnements apportés aux 
procédés d'extraction de  l'o>iy$ne de l'air par voie d e  
liquéfaction. 

299.199. - 12 avril 1900. - Gothan. - Procddé pour la fabrication 
d 'un produit pour laver, facilement soluhle. 

299.239. - 9 avril 1900.  - Soci6tb Bonnet, Ramel, Savigny, 
Giraua et  Marnas. - Production des peroxydes 
d'antimoine. 

299.280. - 13 avril ,1900. - Société Poulenc frbres et  M. Mes- 
lans. - Appareil pour la production d u  fluor. 

299.374. - 17 niars 1900. -Sieurs Petit. - l'réparation du salicylate 
de rrietliyle i l'état naissant. 

299.454. - 2.4 avril 4900. - Besson. - Procédé de prkparntion et de 
rectitication continues d u  ciiloral. 

( 2 )  Coiiiiiiiinir;ation d e  M.\!. hlarillier et Rolielct, Office inlernational pour  
l'obtentiori dr:s brevets d'invention cn tiraricc et à l'étranger, 4 2 ,  hoii l~vard 
Bonne-Xouvelle. Paris. 

Cours d e  1:liistitut Pasteur. - Les deiiianties d e  rensei- 
gnements au sujet d u  cours et des manipulations d'arialyse I~iologique e t  
de produits alimentaires, qui comrnericerorit en novembre à l 'Institut 
Pasteur, doivent étre adressées, 25, r u e  Uutot,  à J I .  ï 'ri l lat,  charge 
d e  l'organisation de ce cours. 

Erretuin. - L)aris le numéro du 15 aoUt 1900, page 304, le com- 
niencernerit d u  3 e  paragraphe doit &Ire ri;tahli cornme suit : s L'oxyde de 

fer pricipité, qui coritierit aussi une certaine qunntiti: d e  nickel, est 
r lavé e t  dissous dans IIC1 ... > 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS.  
Nous informons nos lecteurs qu'en qualilé de secrétaire gtrieral du Sun- 

dicat des chimistes, nous nous chargeoris, lorsque les demandes et les 
ofires le permeltent, de procurer cles chiriiisles aiix iniluslriels qui en ont 
besoin et des places aiix chirnistes qui sont h la rechcrclie d'un emploi. 
Les irisertions que nous faisons dans les A î ~ n n l e s  sont alisolurrierit gra- 
tuites. S'adresser M. Crinon, 45,  rue Turcrine, Paris. 

Le Gkrunt : C. CRIKON. 

Lavai. - Irnp. parisienne L. BARNEOUI) CI'. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Douage des nitrites, soit seuls, soit s u  pr6aonce 
des nitrates. 

Par M. H. PELLET. 

Depuis quelques années, on a publié, pour  la reclierclie d e s  
nitrites, u n  certain nombre de  procédés dont quelques-uns peu- 
vent Stre appliqu6s au dosage de ces  sels. 

En 1879, nous avons décrit, de notre côté, u n  procédé qui  a 
paru dans le Bulletin de la Sotiéti inriidrielle (lu N o r d  de  ln FI-ancc 
et dans un  ouvragc que nous avons publié, en 1880, sousle  titre : 
Sur les j u s  et les pulpes de suçwrie. 

Notre méthode est peu connue, e t ,  comme elle a été récemment 
éprouvée et  reconnue t rès  exacte par  M .  le  Professeur L. de  
Koninck, nous croyons bien faire en la mettant d e  nouveau au 
jour. 

Ce procédé a été étudié surtout en vue de la recherche et d u  
dosage des nitrites en prCsence des nitrates dans les produits de  
la sucrerie, mais il est applicable a toute autre substance. h'oiis 
donnons ci-après : 

i0 La description d e  notre méthode, telle qu'elle a paru 
en 1879 ; 

'2" La note d e  M. L. de Konincli, parue enjanvier  1900, concer- 
nant 1'8tude de divers procédés relatifs a u  dosage des nitrites et 
ti la séparation des nitrites et des nitrates. 

1. Dosage des nitrates et des nitrites dans les mélasses 
de sucrerie, etc. 

Ce travail se  divise en quatre parties, qu i  sorit les suivantes : 
l o  Préparation du  nitrite de potasse pur ; 
2 0  Dosage d u  nitrite de potasse p u r  ; 
3 O  Dosage des nitrites e t  des nitrates ; 
Ln Recherche des nitrites dans diverses mélasses. 
1" PR~~PARATION DI: NITRITE DE r>ovrAssE P U R .  - Le nitrite 

de potasse du  commerce contient toujours une 6ertaine quantité 
de nilrato dc potasse ; pour nous assurer de  l'exactitude de  la 
méthode, nous avons dû  préparer d u  nitrite de  potasse p u r  ; pour  
cela, nous avons suivi la mi:tliodc donnEe par  Berzélius,qui con- 
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siste à préparer  d u  nitrite d'argent e t  à décomposer ce sel par 
l e  chlorure de potassium en quantité équivalente. 

I'répnration rlu nitrite d'aqent pur. - On commence par  chauffer 
d u  nitrate d e  potasse p u r  pendant un certain temps et  à la tem- 
pérature du rouge ; il se produit  une  dkompos i t ion ,  e t  le nitrate 
passe plus ou moins compltitement à. l ' h t  de  nitrite ; on laisse 
refroidir et l'on traite p a r  l'eau ; on évapore et l 'on concentre 
les eaux-nihrrs, qui rerifermerit presque eritibrenient du nitrite 
de  potasse, le nitrate, moins soluble, cristallisant d'abord ; on 
clbcante et l'on étend d'eau distillée ; d'autre  part ,  on verse du  
nitrate d'argent en solution dans le nitrite ; i l  se  précipite un 
nitrite d'argent jaunatre, e t  l'on verse assez de  nitrate d'argent 
pour  que  tout le nitrite de potasse soit utilisé. 

On peut opércr  inversement et  verser le nitrite alcalin dans le 
nitrate d'argent, jusqu'à ce que  tout  l'argent soit précipité ; on 
recueillie sur  u n  filtre et on  lave A l 'eau distillée froide. Les eaux 
d e  lavage contiennent une petite quarititkde nitrite d'argent solu- 
ble ; le filtre est traité ensuite dans une capsule par  l'eau 
bouillante ; on ïillre e t  on laisse cristalliser ; il se précipite des 
cristaux aiguillés d e  nitrite d'argent, qu'on recueille :sur un  filtre 
e t  qu'on lave a l'eau distillée froide ; on  met  le  nitrite d'argent 
entre  des feuilles d e  papier a filtre e t  on  le  laisse sécher a l'air 
l ibre. On peut évaporer les eaux d e  lavage et  recueillir encore du 
nitrite d'argent. 

Prtiparation d71 nitrile de potassr: pur. - L e  nitrite d'argent sec 
est pesé ; on en prend, par exemple, 1 gr.  S b ,  qu'on place dans 
un  mortier ; on y ajoute O gr. 746 de chlorure d e  potassium pur 
e t  desséché ; on  mouille le tout, avec quelques cc.  d'eau distillée 
el l'on t r i ture  jusqu'à ce que tout le riitrite d'argent soit décorri- 
posé ; i l  se forme ainsi O gr. 851 de nitrite de potasse ; on fait 
u n  volume total d e  83 cc. 1, dont  10 cc. représentent O gr. 1 
d e  nitrite de potasse, correspondant à O gr. 118 de nitrate de 
potasse. 

DOSAGE DC NITRITE DE POTASSE Puni - Ayant une solution 
titrée de nitrite de potasse, nous avons essayé le dosage dans les 
mêmes conditions que pour  le  nitrate de potasse, e t  les résultats 
nous ont conduit a admettre que  le  nitrite de  potasse donne autant 
d e  hinxyde d'azote que la qiiantitk correspondante de nitrate de  
potasse ; c'est-à-dire que O gr. 1 d e  nitrite d e  potasse fournit 
autant  de  bioxyde d'azote que  O g r .  118 de nitrate d e  potasse (1). 

Cette opération peut se faire dans les mémes conditions que 

,i) Ou coeflicientç nitrate de potasse x 0,542 = nitrite de potasse; 1 ni i r ik  de potosru x ( , i 8 i  = nitrate do yohîre .  
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pour le dosage des nitrates, en présence d e  TICI. Mais le  point 
important que nous avons reconnu, c'est q u e  l'acide acéti- 
que, substitué à HC1, donne des résultats identiques s u r  les 
nitrites, niais t rès  difykrents sur  les nitrates. 

Ainsi, dans l e  hallon ou  se fait la réaction du  sel d e  protoxyde 
de fer, si l'on ajoute 5 ou  10 cc. d'acide acétique et  qu 'on intro- 
duise les nitrites, le  bioxyde d'azole se dégage comme s'il s'agis- 
sait de nitrate et d e  IICl. Au contraire, si l'on fait réagir l'acide 
acétique s u r  les nitrates, i l  n'y a aucune action. 

Comme notre  mhthode était destinée a la reclierclie e t  au  dosage 
des nitrites, e n  présencc des nitrates, dans les produits d e  la 
sucrerie, e t  notaminent dans les mélasscs, notre mémoire cnnte- 
nait la marche à suivre pour  effectuer cette analyse. 

Noiis croyons qu'il est kgalelnent intkressant do reproduire cette 
3 0  partie, ainsi que  la 8" dans laquelle surit consignés les r6sul- 
tats obtenus. 

3 O  D ~ S A G E T O T A L  ET ~ É P A R A T I O N  DES NITRITES E T  DES NITRATIGi .  

- D'après ce qui  précède, il est facile de donner la marclie 
ii suivre p o u r  le dosage des nitrites e t  des nitrates dans les 
mélasses. 

On commence par  peser 20 gr.  de mklasse, qu'on dissout dans 
unequantilkd'eau suffisante pour obtenir un volume total de 50 cc. ; 
on prend 45 cc. de solution de  sulfate de  fer ammoniacal (8 gr.), 
25 cc. d'eau et 5 cc. d'IIC1 pur  ; on continue l'opération comme 
à l 'ordinaire. Dans ces conditions, on  a le bioxyde d'azote total 
provenant cles nitrates et des  nitrites (1). 

Pour  obtenir le  bioxyde d'azote provenant des nitrites seuls 
ou des nitrates, on  peut faire une des deux opérations suivantes: 
ou bien remplacer IICl par l'acide acétique p u r ,  et alorslesnitrites 
seuls fournissant d u  bioxyde d'azote ; ou bien peser la mélasse, 
y ajouter 5 cc. d'acide acétique, un  peu d'eau et  faire bouillir  
pendant plusieursminutes. Les nitrites sont entikrement dL .corn- 
posés, tandis q u e  les nitrates n e  sont nullement atteints. On dose, 
dans ce liquide, Ics nitrates restant. La différence indique los 
nitrites. 

Enfin, o n  peut encore opére r  d'une manihre plus simple : 
on met, dans le  ballon servant au  dosage des nitrates, le  sulfate 
de fer ammoniacal,  l'eau et  l 'acide acétique ; puis, on introduit 
la mélasse, lorsque l'air est expulsé, soit p a r  un  courant d'acide 
carbonique, soit pa r  l'ébullition. On obtient ainsi le  bioxyde 
d'azotedes nitrites seulement. Puis,lorsque Io dégaçeinent a cessb, 

(i) Pour les nitrates, on a ln forinulo : GFcCI 4- A z 0 5  = A z 0 2  4- 3Fe2CIs. 
Pour les nitriles : 2FeCl +SKCl + A x U 3 K 0  - Fe%ll + KC1 t ZliOAzO'.  
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- 364 - 
On mesure le volume et l'on coritinue l'opération en faisant arri- 
Ver par le tube effilé de l'HU pur, qui réagit sur les nitrates. 

ho DOSAGE DES NITRATES DANS DIVERSES  IOL LAS SES. - Après 
avoir reconnu exact le principe de la rnétliode que nous venons 
de doririer et l'avoir essayée sur les mélanges de riitrite et d e  
nitrate de potasse, nous avons procédé a l'analyse de diverses 
mélasses. 

Nous avons obtenu les rBsultats suivants, en opkrant sur 20 gr. 
d e  chaque mélasse. 

Provenance 

des 

ni8lasses. 

... bine-ei-hIarnr, 

3ise . . . . . . . . . . . . .  

3einc-Inférieure.. 

. . . . . . . . . . .  Aisne 

Yord . . . . . . . . . . . .  

Belgique.. . . . . . . .  

1 P?,7 ' 40.4 

Traces 37,6 

N u  1 1 3  

Traccs 75,U7 

6,25 1 4 6 , s  

Nul 32,3 

:entirnetr-s cubes 
d e  

bioxyde d'azote 
correspondant  
aux  ni t r i tes  

& O degr6 
t O mètre 760. 

- 
0 

m "  
m y*: 
U1 i " Q 

a k  
Q.02 
m w  1 
-0 O 

s &Z - ." 
L. O C O  

z ': 
a 

0,283 

Traces 

X 

Traces 

0,ieo 

Yu1 - 

Csntimétres  cuhor  
' de 

bioxyae d'azote 
corresponaant  

aux  ni t rates  
A O degr6 

et O mètre 760. 

On voit que la dose de nitrate de potasse peut Stre élevée ou 
faible, sans que, pour cela, il y ait de nitrite. 

Les chiffres consignés dans le tableau ci-dessus ont toujours Bté 
l'expression moyenne d e  deux et quelquefois de trois résultats. 

Quant à savoir d'où proviennent ces nitrites, il y a la toute une 
question à étudier, qui ne pourra être terminée qu'après cette 
campagne. Nous aurons à voir si, dans la racine même ou dans 
le jus, il n'existe pas des nitrites, ou si  réellement ces nitrites 
proviennent de la fabrication et de la r8duction des nitrates par 
les priricipes sucrVs et organiques. 

Observations : Ces analyses, faites en 1879, à la suite d'une ques- 
tion posée au concours par la Sociéte industrielle du Nord de la 
Pmnce, ne sont données qu'à titre de renseignements. 

11 est évident qu'aujourd'hui les résultats seraient notablement 
clilférents, par suite de la qualité tout à fait différente de 
la betterave, qui était alors d'une richesse saccharine bien infé- 
rieure à celle qu'elle possède aujourd'hui. 
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Lesdivers traitements qu'on fait subir a u x  jus e t  aux sirops 
peuvent avoir aussi une influence s u r  la proportion de nitrite ren- 
fermée dans une mklasse. La vitesse d u  travail peut également 
exercer une influence sensible. 

Par suite de  certaines circonstances, nous avons é té  amené a 
faire connaitre notre procédé au savant professeur L. d e  Konnick, 
qui a bien voulu I'cxaininw et e n  reconnaitre l'exactitude. n'ous 
sommes heureux de  lui adresser tous nos remerciements pour  la 
note qu'il a fait insi:rer dans le B u l l e t i n  sciantifique de l a  s ~ c t i o n  
li igroise 1213 1';lssociation belge des d ~ i m i s t e s  (janvier 4900). Nous 
croyons devoir reproduire cetle note i lz  e x t e n s o  (1). 

Dosages des nitrites. - Séparation des nitrites et des nitrates. 

Par L. L. d e  K o s i s a ~ .  

M. 11. Pellet a récemment attiré mon attention sur  u n  procédé 
de dosage des  nitrites, applicable e n  présence des nitrates, et,  
par conséquent, à leur  séparation d'avec ces derniers ,  procédé 
qu'il a publi6 e n  1880 dans un ouvrage intitulé : Sur l ~ s  jus et les 
p i t l p ~ s  de  diffusion, et  qu i  a passé inaperçu, faute d'avoir paru 
dans une publication périodique. 

Le procédé d e  M.  Pellet consizte a faire agir le  sel de  Mohr, e n  
présence d'acide acétique, sur  le nitrite, dans un appareil sem- 
hlahle à celui qui sert a u  dosage des nitrates par  le procsdé 
Schloesing et  à recueillir et mesurer  l'oxyde riilrique dégagé. Les 
nitrates qui peuvent accompagner les nitrites ne sont pas altérés, 
et  l'on n'obtient que l'oxyde nitrique correspondant à ces d e r n i e r s  
Si l'on ajoute ensiiite HClen proportion suffisante, on obtient,  A 
son tour, l'oxvde nitrique correspondant aux  nitrates. 

Un procédé analogue par son principe a été proposé en i8B7 
par Greitlierr; il diffère de celui de RI. Pellet par l'emploi d u  
chlorure fcrreiix, sans addition d'acide, e n  remplacement d u  sel 
de RIolir. L'auteur dose le gaz par  pesée, e n  l'absorbant daris des 
tubes tarés, au  moyen d'acide cliromique, cc qui  n'est pas u n  
perfectionnement. 

Ces procédés, je l'avoue, m'inspiraient, au  premier abord,  une 
confiance médiocre ; on  est habitué a considérer Ics nitrates 
comme des oxydants énergiques; on  est tenté, a p r i o r i ,  d e  douter  

(1) Notre procédi: avait étb éludii: par une  Coirirriissiori spkciale nommée 
par la Socil'te industrielle d u  Nord dc  la France pour l'examen des mbmoi- 
res ciivoyris cri riipiinsc i la question rnisc au concours. Le r i~pportcur  d c  
ladite Coinrriissioii,M. Uiibcrriard, ayan t  reconnu l'exnctiluda d e  notrc me- 
\liodc, l a  Socitté inilristrielle nous a rlikerni: le prix (Mi'diiillt? d'argent). 
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qu'ils puissent r6sister entièrement a l'action des sels ferreux, 
sur touten présence d'un acide, fut-ce l'acide acctique. 

J'ai donc fait quelques essais de vérification, dont voici les con- 
cliisions : 

i q u  nitrate potassique (O gr.  3),  soumis a l'ébullition avec 
100 cc. d'une solution de  sel d e  RIolir a 10 p. 100, ne donne pas 
trace de gaz; il ne  parait  y avoir de  réaction d'aucune sorte ; la 
solution ne change pas d'aspect. Le r6sultat est identique, si  l'on 
ajoute 10 cc. e t  niême 20 cc. d'acide acétique cristallisable. 

bl6nie avec un peu d'acide clilorliydric~ue (5 cc. d'acide fumant ) ,  
il n'y a pasde production apprcciable d'oxyde nitrique. 

Z 0  Lea nitrites sont rapidement et complètement décomposés 
par la solution d e  sel de hlohr à !O p.  100, m ê m e  sans la moindre 
addition d'acide ; IL forliari en prksence d'acide acAtique ou  au t re .  

3O Le nitrate qui  accompagne le nitrite est sans influcrict: su r  le 
d s u l t a t .  

4O Pour obtenir complètement et assez rapidement l'oxyde 
nitrique du nitrate, avec la solution d e  sel de Molir additionnée 
d'acide acétique, il faut ajouter une forte proportion d'acide 
clilorhydrique (30 à 40 cc. d'acide fuinant) ; sinon, la réaction 
est extrBmeirient lente et peut é tre  incompléte. 

En r&%liiusant a u  procéîlk de JI. Pellet, j e  m e  suis demandé 
si la présence du sulfate amiiioniqiie n'influait pas s u r  le rb,sultat. 

On sait, en elret, que les nitrites s u ~ i t  dkcomposi% p a r  les sels 
aminoniques avec dégagement d'azote. 

Cette réaction est sans influence s u r  le résultat du  dosage, si 
l'on opère gazonlétriquement, comme le  fait l 'auteur. En effet, 
les forrriulrs des réactions sont, d'une part : 

d'autre part,  en doublant : 

Elles nous iiiontrent qu'une niêniequantité de nitrite donne des 
volunies de  gaz identiques dans les deux cas ; à chaque atome 
d'azote nitreux, correspond une moléculc d e  gaz, soit Az0,  soit 
A z P .  

Daris la rfaction du sel de  Molir, il se  produit AzO ; c'est aisé 
à constater aux fumhes brunes (vapeurs rutilantes) q u e  le gaz 
donne a u  contact d e  l'air. Je  n'ai pas recherclié si l 'oxyde nitrique 
est accompagné d'azote, la separation exacte de ces deux gaz 
n'étant pas chose des plus aisées. 

Yespéraie y arriver en metlarit le mélange en contact, dans une 
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pipette de Hempel, avec de  l'eau oxygknke alcaline (i), escomp- 
tant la forniation d e  nitrate selon la formule : 

L'expérience montre, en effet, qu'une absorption a lieu ; mais 
elle est lente et  semble due  a deux ou rnênie trois réactions suc- 
cessives, à savoir : la formation d'anliydride hyponitrique, par  
l'action de I'oxygkrie que  dégage lentement le réact i f ;  puis, I'ah- 
sorption de ce produil  par  la potasse, avec formation de nitrile 
et de nitrate ; enfin, la transformation d u  riitrite en nitrate par  
l'eau oxyghnée. 

Au début, l 'absorption marche assez b ien ;  96 ,6  cc. d'AzO p u r  
ont été réduits, e n  13 minutes, à 7 8 , 4  cc. ; l 'absorption s'est alors 
ralentie. et, après 7 lieures d e  contact, le gaz occupait encore 
35 cc. Ce résidu étant resté dans la pipette jusqu'au lendemain, 
celle-ci fut trouvée, aprés 1 4  heures, contenir 94 cc. de  gaz, 

wne. paraissarit forrrié exclusivement d'oxyb' 
L'eau oxygénée alcaline ne peut donc servir à doser l'oxyde 

nitrique par  absorption. 
Les considérations relatives à l'action des sels ammoniques 

m'ont conduit à essayer l'application quantitative d e  cette action. 
En opérant dans le  même appareil,  inais e n  remplaçant l e  sel de  
Mohr par  du chlorure ammonique à 10 p. 100 également, j'ai 
obtenu un dkgagement t r i s  rapide d'azote et une rkaction com- 
plble e n  3 à 4 minutes.Le proc6dé est remarquable par la rapidité 
deson exécution et  paraît être esact.  Ceci encore devra être  dé- 
montré, car  je ne disposais pas de  nitrite p u r  et je n'ai pas encore 
eu le temps de  vérifier, d'une manière indiscutable, la teneur de  
celui dont j'ai fait usage. En opérarit su r  des  quantités identiques 
de ce nitrite, d'une part par  le sel d e  Rlohr, d'autre part par  l e  
clilorure ammonique, j'ai obtenu des volumes égaux de  gaz me- 
surés dans les mêmes conditions de  pression et  d e  température. 
Cette expkrience a kt6 exécutée deux fois avec le mHnie succès. 

Cette concordance dans des rksultats obtenus p a r  des réactions 
absolurnent difîérentes, niais dans des conditioris aussi identiques 
que possible, parle certainement en faveur d e  l'exactitude des 
deux procédés, si elle ne la dumontre pas d'une maniére absolue. 

Le procédé aux sels ammoniques n'est pas aussi nouveau que je 
le croyais d'abord ; en etfct, en 1888! RI. A .  Vivier a proposé d e  
doser les nitrites gazométriquenient par  l 'urée. 

(1) Eau oxygiinY,e di1 cornmerce dans laquelle était dissous de l'hydrate 
potassique &raison de 5 gr. pour 100 cc .  
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Le mode  opératoire d e  cet auteur  est compliqué ; i l  opère dans 
un  courant d'anhydride carbonique et inezure l'azote après 
absorption d u  premier  gaz Le procCrl6 est, sous cette forme, 
quelque peu sujet à caution, à cause de la graride difficulté d'ob- 
tenir l 'anhydride carbonique absolument p u r ,  c 'est-à-dire com- 
plhtement absorbaùle par  les alcalis. 

En outre ,  la décomposition des nitrites p a r  les sels ammoni- 
q u e s o u  par  l 'urée a déjà <:.té appliquée qualitativement pour la 
recherche des nitratesen présence de  nitrites, par  Ficcini notam- 
ment, dès i879.  

\Varington prétend qu'il se produit toujours une  trace de 
nitrate ; cette opinion mériterait  corilirniation. 

(Laborrttoives d e  chimie analytzgue d e  I'i;.,zivevsité 
de Liiyc, novembre 1899). 

Dans la note qui précède, M. le professeur L. de Koninck a mnn- 
t ré  que M. Vivier avait appliqué, e n  1888, le principe du  dosage 
des riitrites par  les sels ammoniacaux. 

C'est s u r  ce méme principe qu'est basée la méthode qu'a 
publiée M.  J .  Gailhat dans le  numéro du J o z ~ ~ w d  de p h ~ ~ m a c i e  et 
de chimie d u  1 P '  juillet 1900 (page 9) et s u r  laquelle M. de Koninck 
a appelé notre attention. 

M. J. Gailhat se ser t  d e  l 'appareil  Schlœsing: utilisé p a r  nous 
également pour  l e  dosage des nitrites par  I'action de  l'acide acé- 
tique. 

Il a expérimenté Sa méthode L l 'aide d e  solutions titrées de 
nitrite de  potasse pur ,  et,  dans son mhrnoire, on trouve un 
tableau démontrant l'exactitude de ce procéd6. 

Par  conséquent, pour  le  dosage des nitrites, on est aujourd'hui 
en possession de plusieurs procédés, qu i ,  après  les expériences 
exCcutées pour  leur vérification, ne  paraissent rien laisser à dési- 
re r  sous le  rapport  d e  l'exactitude et d e  la simplicité,  puisqu'ils 
se pratiquent absolument comme les dosages ordinaires de  nitrate 
par  le procédé Sclilœsing, qui  est g é n h l e m e r i t  adopté. Les 
réactifs seuls changent. 

Suivant les cas, on  pourra  donner la préférence soit aux 
méthodes basées sur  l'action des sels animoniacaux s u r  les nitri- 
tes (Vivier, Gailliat), soit a celles qui reposent sur  l'action de 
l'acide acétique en présence d'un sel de fer (Pellet). 
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Pbosage de l'aic t luus l'eau; 
l'sr M. 11. PLLLL~'.  

Divers appareils ont 6th propos6s dans ce but. On connaît celui 
de Péligot, auquel plusieurs rriodificatioris ont été apportkes, puis  
celui de  M .  I'agnoul. 

Pour  la construction de notre appareil,  nous avons nous-  
ménie emprunté quelques-unes des dispositions signaliies p a r  
M. Pagnoul. 

Voici la description et  en méine temps la inarclie (le notre  
appareil. 

A .  Ballon en vcrre spécial, qu'on reiulilit d e  l'eau à essayer. 
Ce ballori est surmonté ri'uri boucliori de caoutcliouc E, laia- 
sant passer un tube de  verre T, de  forme spéciale, par  lequel 
l'air doit s'échapper. 

B. Urûleur à gaz, permettant de  
porter  l'eau à la température de  
l'ébullition. 

C. Tube réfrigérant, porté par un  
, bouchori F, veriarit reposer sur  le 

bouclion E. 
1). Le tube réfrighrarit C contient un 

tube gradué D,  terminé par  un robi- 
net G et niaintenu à l 'aide du  bou- 
cliori H. 

1. Entrée de  l'eau dans le  réfrigé- 
rant.  

J .  Sortie de  I'eau d u  rhfrigirnnt.  
K .  Sortie de I'eau d u  réfrigérant, 

pour pouvoir niettre le  niveau de  
l'eau au niveau du  gaz  dans le tulie. 
graduÉ, lors de la lecture d u  volume 
d'air. 

Aprbs ces détails, on voit facile- 
ment comment on opère.  

Tout étant disposé comme il a été d i t ,  c 'est-à-dire le ballon 
rempli de  l'eau a essayer, on fait arr iver  I'eau par  1 dans le  réfri- 
ghrant C, jusqu'à ce qu'elle sorte en -1. 

On met le  tube gradué sur  le tube T, et  on aspire par G pour le 
remplir.  

On chauffe le ballon A ;  une partie d e  I'eau s'échappe en J ,  e t  
on recueille c e  V O ~ U I I I R  d'eau par le tube N. Ce volume sera 
défalqué du volume du ballori; pour  calculer la proportion d'air.  
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Pcu à peu, l'air se rassemble à la partie supérieure d u  ballon, 
passe par le  tube T et  vient dans l 'éprouvette graduée. Lorsque 
la température s'élève en C, on ouvre le robinet 1, et on maintient 
l'eau du  refroidisseur à une température moyenne. 

On continue à chaufier, jusqu'à ce que  le volume d'air ne 
change pas. 

On éteint le  brûleur  B,  e t  l e  ballon A se  remplit  à nouveau 
d'eau. 

Pour mesurer  le gaz recueilli sous la cloche gradube, il suffit 
d'ouvrir l e  robinet K ,  jusqu'a c e  que  le  volume extérieur de I'eau 
corresponde avec celui du gaz. On lit e t  on rapporte  le  voluine B 
u n  litre. 

Le robinet 1 correspond ?I une prise d'eau ni1 à un flacon quel- 

bonque mis  e n  charge. 
On peut facilement enlever le  tube gradué D e t  porter  le gaz 

sur  une cuve B eau et l'analyser au besoin. 
On peut aussi recueillir ce  gaz dans une autre  c'oehe graduée, 

pour l'analyser e n  fermant 3 e t  en ouvrant 1. 
Puis, en mettarit G en conirnuriicatiori avec un tulie gradué 

rempli  d'eau, I'eau montant en D chasse le  gaz par  G. 

Contribution à 17nnalyoe des matièren sucrées; 

par M, G. I I A I ~ I E ' I  ( I ) .  

Dans une  note publiée en i896,  M. de Raczkowski (4) a donné 
le détail des  calculs à effectuer pour  déterminer les proporticns 
respectives d e  sascharose, glucose et sucre interverti contenues 
dans u n  mélange complexe dont on  a dcterminé, outre  le  pouvoir 
réducteur, les déviations avant e t  après  inversion. 

Comme l'a fait remarquer  cet auteur ,  les formules ainsi éla- 
blies rie peuvent ê t re  appliquées e n  présence d'autres matières 
actives a l'égard d e  la lumière p o l a r i d e  ou  de lailiqueur Fehling ; 
aussi, faut-il prendre soin de séparer  ces substances. 

L'acide tartrique se trouve Bliminé lors de la défécation à l'a- 
cétate de  plomb, mais il n'en est pas de  même de la dextrine, qu i  
doit ktre précipitée p a r  l'alcool. 

Pour determiner  la déviation afférente à cette dextrine, l'au- 
teur  recommande de  prbcipiter la liqueur initiale par  l'acétate 
neutre de plomb, de  filtrer, d'éliminer l'excès de  plomb par  le  

(1) Travail fait au  laboratoire d u  professeur Hiche au Ministt're du dom- 
merce et de l'Industrie. 

(2) .Annales de ch imie  analyliqire, 1896, p. 114. 
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carbonate de potasse, d e  concentrer la liqueur a u  dixième de  son 
volume, de  la précipiter par  l'alcool, de laver le  précipit; a l'al- 
cool, puis de le dissoudre dans l'eau e t  d'examiner la solution au 
polarimbtre. 

Tous ceux qui  ont  eu l'occasion de  pratiquer cette mhtliode ont 
sans doute constaté, coninle moi, qu'on ri'obtierit, eri agissarit 
ainsi, qu'une solution aqueuse plus o u  moins colorée, mais ayant 
toujours un  grand pouvoir absorbant à l 'égard des rayons lumi- 
iicux, à tel point q u e  l'évaluation de  son action s u r  la luiniére 
polarisée est toujours une opération dtXcate, et souvent presque 
impossible. 

Le noir  animal, employé a faibles doses, et l'acétate de  plomb 
sont inipuissants à faire disparaître cet inconvénierit. 

Corivairicu que c e  pliériorriène résultait d e  l'action du carbonate 
alcalin s u r  les substances du  groupe de  la  dextrine, j'ai clierclié, 
saris beaucoup de  succi%, à éviter l'emploi d'un excès par t rop 
considérable de  carbonate alcalin, e n  n'ajoutant celui-ci qu'en 
quantité strictement suftisante pour  faire virer au  rouge la 
liqueur a d d i t i o n d e  de  phtaléine d u  phénol, mais, en dépit d e  
cette précaution, les produits d e  l'évaporation étaient encore 
colorés et  difficiles à observer. 

J'ai pu vairicre cette difficulté e n  substituant a u  carbonate d e  
potasse le  carbonate de  chaux et  eri modifiant légbrement l a  
marche d e  l'analyse, que j'effectue de la façon suivante : 

La matière sucrée est placée dans un ballonjaugé a 300 cc.. On 
en prend une quantité telle qu'elle représente environ 30 gram- 
mes de  sucres totaux. On y ajoute de l'eau, et l'on agite avec u n  
excBs d e  carbonate de  chaux, qui sature les acides libres. Après 
un contact d'une dizaine de minutes, o n  verse dans ce liquide d e  
I'acState neutrede plonib, jusqu'a ce que  ce réactif cesse de don- 
ner un précipité, e t  l'on en ajoute encore 3 ou 4 cc. en excès. 
On complète les 300 cc. ; on agite; on laisse reposer et l'on dé- 
cantele l iquideclair  sur  un grand filtre à plis. 

Une portion de ce liquide sert directement au dosage des sucres 
réducteurs ; une  au t re  est observée au polarim6tre ; une troi- 
sième est intervertie; une quatribme, poigneusement mesurée 
(50 cc.), est évaporée dans une capsule et a u  bain-marie, jusqu'a 
ce que son volume soit ramené a 5 cc . ;  on agite en chauffant 
au besoin sur  une  toute petite flamme de  bec de  gaz et  e n  
agitarit saris cesse pour  redissoudre la partie desséchée adhé- 
rente aux parois d e  la  capsule ; puis on  laisse revenir vers40 de- 
grés, e t  l'on ajoute environ 0 cc. 5 d'acide clilorliyclriqiie pur .  Ori 
agite pour  rendre l i o m o g h e  et l'on efïectue immédiatement 
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la précipitation alcoolique. Aprés u n  repos de  1 i 2 lieures, On 
décante le liquide clair, e t  on le  lave & l'alcool, en prockdant 
coinme l'a indiquC RI. d e  Raczkoaslti. 

Dans ces conditions, l'essai polariinétrique peut s e  faire sans 
difficulté avec toute la précision q u e  comporte ce genre d e  dhter- 
mination. 

Le dosage du  plomb dans la galène se fait généralement p a r  la 
voie scçlie ; mais cette niAthode n'est pas applicable dans les cas 
O U  le minerai de plomb est riche en cuivre, à cause d e  l'en- 
Lrainement dans le  culot de plomb d'une certaine (luantiti: de 
cuivre. 

D'autre par t ,  si l'on a recours a la voie humide ,  le dosage du  
plomb à l 'état de sulfate est impossible, lorsque la gangue est 
calcaire, car  on précipite en m h e  temps, a l'état de  sulfate, la 
chaux de  la gangue. Ces cas particuliers se sont prksentés très 
souvent dans les arialyses de niirierais que j'ai eifectuées pour 
l'b,tude de la région minière d'îdotépèque (Département de Chi- 
quimula, I\épublique de Cuatérriala). 

J'ai essayé de  tourner  ces difficultés de  la rnanikre suivante, en 
combinant une métlioiie qui rila parait facilement applicable dans 
les bureaux d'essais des mines : 

On attaque ce minerai  par  l'acide nitrique ; on électrolysela 
solution. en observant les précautions relatées dans l e  mémoire 
de  M .  Riche ; le  cuivre métallique se  dépose au  pble nkgatif ; on 
le pèse. Quant au plomb, il se dépose au pOIe positif à 1'Atat de 
bioxyde, qu i  nc doit pas être pesé tel quel,  ca r  il peut ê tre  trbs 
impur  : si le  minerai contient, par  exemple, d u  manganèse (ce 
qui était presque constamment le cas dans les minerais précités), 
l e  dépôt plonibique renferniedu bioxyde demanganèse.On dissout 
l e  dkpôt en question dans l'acide nitrique, eri prksencr: (le sucre, 
ou dans l'acide clilorhydrique; puis, dans l 'une ou  l'autre deces 
deux solutions, on précipite le  plomb àl'état de  sulfate, pa r  l'acide 
sulfurique e n  présence de l'alcool, mais après avoir pr is  les pré- 
cautions suivantes : 

Si la solution est nitrique, on  chasse l'acide ni t r iqueen chauf- 
au bain-marie, avant de  précipiter par  l'acide sulfurique. 

(1)  Travail exécuta a u  Laboratoire c e n t r d  cic clririiie de Guatérnala. 
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Si la solution est clilorliydrique, coiiime elle renferme le  
plomb a l'état d e  clilorure, il faut tenir compte que du  clilorure 
dc plomb se  prPicipite avec le  sulfate; on évapore alors la liqueur 
en présence d'un escés d'acide sulfurique ; on cliautie l e  résidu 
jusqu'à ce qu'il se  dégage des vapeurs d'acide sulfurique, e t  on a 
ainsi la certitude que tout l'acide chlorhydrique 2 4th cllassi?. 

D n ~ n g e  de 17azota ilan- l e s  nintibrcm nzotéeo e l  
spécialeiiieiit daus les nitro-cellulowea ; 

Par hl. F. !hcçrrrn. 

Les deux procédés suivants, qui ne  sont que des modifications 
plus ou moins profondes de procédrh dkjà connus, peuvent Atre 
employés pour  la détermination du  taux de  l'azote dans les 
nitro-celluloses. 

Procidé Schlcesing, - Ce proc6dé se recommande par  sa rapi- 
dité et sa facile exécution, et, quandil  est bien exécuté, les e r r e u r s  
n'atteignent pas 1 p. 100. 

Le dispositif i adopter est le suivant : 
IJn appareil producteur de  gaz acide carhonique h 2 flacons 

conjugués, qui  communique, par  u n  tube de  caoutchouc portant 
une pirice à vis, avec uri petit ballon d'environ 150 cc. fermé p a r  
un bouchon d e  caoutchouc à deux trous. 

Ce houclion est traversé par 2 tubes : un de ces tubes sert à 
introduire dans l'appareil le courant gazeux de CO2, e t  l 'autre est 
un tube a dégagement ordinaire, qui se rend dans une cuve à 
mercure. 

L e  dosage de l'azote dans un  coton-poudre s'effectue alors  
comme il suit  : on  pèse environ 25 grammes de  sulfate de pro- 
toxyde de fer, qu'on broie iiriement dans un mort ier  e t  qu 'on 
introduit dans le ballon; d'autre part,  on pèse exactement, d a n s  
une petite capsule de porcelaine, O gr .  ;O 5 O gr. 80 de  l'explosif; 
on l'imbibe avec soin d'acide clilorliydrique p u r  et on le fait 
tomber dans le hallon ; on aclibve de laver la petite capsule de 
porcelaine, l'agitateur dont on s'est servi et le col d u  ballon, avec 
70 à 80 cc. d'acide chlorhydrique pur .  

On agite le  petit  ballon, afin d e  mélanger intimement le tou t ;  
on bouche avec Ic bouchon de caoutchouc niuni de  ses tubes, 
et on fait passer un courant d'acide carbonique pendant ail moins 
dix minutes, pour  purger d'air le contenu d u  ballon, eii ayant  
soin de maintenir la poirile d u  tube à dégagement un peu a u -  
dessons du niveau du  mercure.  

Cette opdration pr6liinin:iit-e est ,  (l'ailleurs, t e r m i ~ i k e  quand le 
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gaz qui s e  tlhgage est entièreiiierit absorbé par une solution de  
polasse remplissant une éprouvette et  qu'il  ne s'y maintient plus 
aucun gaz à la partie supérieure.  

L'extréniité du tube d e  dbgageinent est alors adaptée sous une  
éprouvette giaduke remplie  d e  mercure,  encastrée clans une 
bague m6talliqiie a la partie i r i fkieure.  A l 'aide d'une pipette 
c o i i d k ,  on y introrliiit de 20 à 25 cc. (l'une solution de  potasse 
caustique 300 Bauirié. 

Cela fait, on comrncnce l'attaque d u  coton-poudre, qui rie se 
produit pas a froid, e n  cliauffant douceriierit e t  en agitant de 
temps en temps le  ballon. On arrive ainsi lenteinont à l 'éhul- 
lition, et I'atlaqiie s e  fait alors cornpl&tement. Le liquide noircit 
de plus en plus ,  et un  des klkinents fixes d e  la décomposition, le 
bioxyde d ' u o t e ,  vient se loger dans le  haut (le l'éprouvette en 
abaissant le  niveau des liquides. 

~ 'opkra l ion  dure environ un quart  tl'lieiire ; elle est tel-inint!e 
quarid le dkgageiricnl gazeux cesse et quarid le  niveau du  gaz 
reste constant dans l'éprouvette ; le liquide contenu dans le 
ballon présente alors la teiritc rouge et  Ics reflets rouge5tres des 
sels de fer au riiasinium d'oxydation. 

Les tlcriiii:res tracesrle bioxyde d'azote qui  peuvcrit rester dans 
le ballon sont balay 'es p a r  un courant de gaz carbonique, e t  I'o- 
pération est ainsi t e rmi~iée .  

Cornine, dans cet essai, la distillation d'acide chlorhydrique est 
assrz corisitlér;ilile, on doit,  peritiarit l'opOration, renforcer la 
solution de  potasse contenue dans l'éprouvette à gaz, eri y 
introduisant quelques bâtons cylinrlriqiies de potasse Iégèrenwnt 
huincct6s. 

Pour  éviter les erreurs  réçul tarit des  modifications d u  gaz 
bioxyde d'iizote au cori txt  de  la potassc, il faut opérer  assez 
rapidement ; car, e n  attendant t rop longteiiips, les erreurs  
pourraient tlépasscr i p. 100, k a r t  qui ri'est jamais atteint 
lorsqu'on opère correctemerit. 

L'opEration terrnin!le, l'&proiivr:ttc conteriant Ic gaz est rapide- 
nierit retirée de la cuve à mercure et portée dans une pre- 
mibre terr ine remplie d ' m u ,  où le iriercure toiribe et  où la 
solution de  potasse est en grande partie remplacée par  I'eau 
pure, puis dans une clerixième cuvette oii I'kpuration de I'eau 
continue, puis erifiri daris une graride éprouvette à pied et A 
cuvette supérieure remplie d'eau, ou 1'Cquilil)rc de t,cmpérature 
s'établit. 

On fait alors la lecture e n  niaintenarit I'éproiivette compléte- 
merit iinmergc:e, la calotte de la  cloche affleurant le ménisque de  
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l'eau dans l'éprouvette ; le gaz supporte ainsi i a  pression atmos- 
phhrique, plus  la hauteur de  la colonne d'eau mesuréle depuis l e  
niveau d c  l'eau dans l'éprouvette jusqu'au ménisque dans la 
cloche, pression qui sera transforrni:e en millimhtres de  mercure 
et ajoutée à la hauteur  barométrique. 

De cette lecture on retranche le 113 du  m h i s q u e  et on 
applique la formule générale du  volume des gaz : 

V' = Volume cherché. 
V = Volume observé. 
H = Hauteur barninétrique, à laquelle on ajoute la colonne 

d'eau rédui te  en mercure.  
t =Température du  gaz au  moment d e  I'op6ration. 
f - Force élastique de la vapeur d'eau a la température t. 
a= 0 ,00367  (coefficient de  dilatation des gaz). 
Nota. - Employor la table d o n n k  dans Ic Traité d'analyse 

des gaz par  Opier, p. 277 (le l'Encyctopidie chimique, pour la réduc- 
tion des colonnes d'eau en colonnes mercurielles de  pression 
égale. 

P r o c d é  Kjeldnhl. - On opère sur  0 gr. 60 h O gr.  80 d e  coton- 
poudre. S'il s'agit d'urierriiitière coilodioririée, il faut, tout d'abord, 
lui faire subir  un  trniteinenl préalable ayant pour  but  de I'ame- 
ner h la forme pulvérulente. 

Pour cela, on  la fait dissoudre à la température ordinaire dans 
quantité suftisante d'acétone, en opérant dans un petit mort ier  de 
verre disposé s u r  une feuille d e  papier noir. Cette opération 
demande environ deux Iieures. On ajoute ensuite trois fois son 
poids de  silice e n  poudre précipitée et calcinée, et on abandonne 
A la temp6ratiirt: ordinaire, jiisqii'à volatilisation complkte d e  l'a- 
cétone, c e  qui  demande encore plusieurs heures, pour  avoir 
une masse blanche qu'on achève de  pulvériser finement a u  mor- 
tier. 

Cela fait, on introduit le  coton-poudre, ou la matière ainsi 
prbparée, dans un inatras d'essayeur ou un  ballon de  200  cc.,  
avec 30 cc. d'un mélange sulfurique, phtinique et pliospliorique, 
qu'on prépare en dissolvant, d'une part.  80 gr. d'acide pliéni- 
que dans u n  litre d'acide sulfurique froid e t  maintenu froid ; 
d'autre part ,  27 gr. d'anhydride phoeplioriqiit: dans un an t re  
litre d'acide sulfurique, e t  l'on mélange les deux snlutioris. 

On agite doucement, et à intervalles assez rapprocliiis, pendant 
environ dix ininutes. Au bout de ce temps, on ajoute peu à peu, 
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en évitant toute élévation de  tcmphrature, de  3 i 4 gr. de  poudre 
de zinc ordinaire. 

On laisse reposer daiis u n  bain froid pcritlant d e u s  heures envi- 
r o n ;  on  ajoute O gr. 70  (le mercure métallique, qu'on peut préle- 
ver pratiquement e n  se servant d'un tube capillaire sur  lequel on 
aura marqué,  par  un  trait à la linie, la longueur qui donne ce 
poids. 

On cliaufTe sur  un  liec de Runseri. d'abord leriterrierit, et  eri tour- 
nant le  ballon de temps en temps ;  on augmente bientdt le  feu, d e  
faqon a Stablir une douce Ebullition. Au début du cliauff'age, le 
magma se  liquéfie et  noircit, e n  tl6gaçeant beaucoup d'acide sul- 
fureus ; la liqueur passe ensuite au  rouge brun ,  puis s'éclaircit 
rapidement. La combustion est complkte lorsque le liquide qui  
surnage est décoloré ou n'a plus qu'une teinte créine trbs faible. 
Elle exige unc heure  et demie envirnn. 

Ori laisse refroidir ; puis ori verse de  I'eau s u r  le résidu pour le 
désagrEger et le dissoudre. 

La solution laiteuse est versée dans le  ballon de  l'appareil 
Schlœsirig ou dubin  pour le  dosage de I'amriloniaque: danslequel 
on a rnis quelques grains d e  pierre  ponce pour  rkgulariser 
1'8hullition. On y ajoute une solution d e  soude caustique, jus- 
qu'à réaction fortement alcaline, puis une  solution froide de  
sulfure de sodium pur, jusqii'a ce qu'une goutte fasse une  tache 
noire sur  du papier i l'acétate rie ploirib. On remplit  le l~al lon 
aux trois quarts avec de I'eau e t  ori distille. 

La distillation est men& lentement, de façon à recueillir une 
goutte toutes les 5 ou 6 secondes ; on doit la continuer j i i s q u ' ~ c e  
qu'une goutte ne donne rien s u r  du papier de  tournesol sensible. 
Elle demandc une heure et demie environ. 

L e  produit de la distillation est recueilli dans 10 cc. d'acide 
sulfurique normal. On distille, jusqu'à ce qu'on ait  recueilli envi- 
ron 100 à 150 cc. dc, liquide, e t  on  titre, avec une soliition de 
potasse ou d e  soude normale, en présence de quelques gouttes 
de teinture de tournesol sensible, I'escés d'acide sulfurique non 
eml~loyé  i la saturation de I 'ammoniaque déplacJe. Comme les 
deux solutions acide et alcaline se saturent volume à volume, on 
a, e n  retranchant d e  10 le volunie de  l iqueur  alcaline (potassr. 
ou soude) employée, la quantité correspondante à I'aminonia- 
que recueillie.  

i centimbtre cube de  potasse ou de soude normale correspond 
h O gr .  017 d'ammoniaque AzH:' ou a O gr.  014. d'azote. 
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S ~ l i c y l n t e  ferrique, nouvel iiidicnteur pour 
l'acidiruétrie. 

Nous recevons de M.  Pozzi-Escot la lettre suivante : 

n Monsieur e t  cher  confrère, 

J'ai lu avec intérêt l'article de  M .  Jules Wolff, intitulé : 
S a l ~ i c y l a t ~  feri,iyue, imccel i u d i c a t e w  poui- l 'ucidi~nZt&. paru dans 
les Alli~n1e.s de ct~iraie  uizal j t ique de  juillet ; non que  le sujet traité 
fut neuf pour  moi: car  j'ai eu l'occasion d'employer maintes 
foisl'acide salicylique, mais parce qut: je trouve qu'il est bon 
d e  remettre parfois à l 'étude d'anciens procédé::. 

I Puisque M. H. Courtonne, relève la question histoi.irjue, vos 
lecteurs nit m'en voudront pas de  leur rappeler qu'ils trouveront 
I ' i id ica t ion  de  la inétliotle dans le Svaitb d'tr~rrllyse clrinzigue p r r  
les liqrlr?irrs titrc'es, de JIolir et Classeri, 3" édition française, p. 81. 

(( Veuillez agréer, etc. a 

Nous recevons, d'autre part,  de M .  WolfTla lettre suivante : 

a Mon cher collègue, 

u Excusez-moi de répondre en quelques iiiots aux observa- 
tions que MM.  hu i - tonne  et Pozzi-Escot ont faites au  sujet de 
l'emploi du salicylate ferrique cnirirne inilicalcur. Je ne connais- 
sais pas le travail du  D r  Weiske. Le salicylate ferrique, employé 
seul, ne m'a, d'ailleurs, pas donné de  bons résultats, parce qu'il 
se dkcompose trop facilement, et il est impossil)le d'effectuer, 
avec son aide, des titragcs en retour. C'estpourquoi j'ai été amené 

employer  un  grand excès de salicylate de  soude. Dans ces 
conditions, les alcalis ne priicipitent pas l'oxyde de  f e r ;  les 
titrages en retour sont donc possibles, et, de  plus, le rkactif se 
conserve indéfiniment. Sa sensibilité est glus  grande que celle 
du salicylate ferrique employé seul. 

c L'originalité du  réactif que j'ai proposé corisiste donc, sur- 
tout, dans l'emploi d'un grand excès de  salicylate de  soude, qui 
doit former un  sel double de fer et de sodium. 

u En dehors  de  ces considéralions de principe, j 'ajouterai 
qu'à m a  connaissance, le salicylate de fer n'avait pas encore été 
utilisé pour  le dosage volumétrique de l'acide borique. 

P D'autre part,  le dosage des carbonates alcalins ne peut s'ef- 
fectuer qu'a l'aide du  salicylate double d e  fer e t  de sodium. 

Veuillez agréer, etc ... N 
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REVUE DES PUBLICATIONS 

D e  I'ncidiiiiétrie. - hl.  A .  ASTRUÇ 

FRANCAISES I 

(Coniph rendus du 
Y juin 1900, p .  1563).  -L'auteur signale la f a ç o n d e  se compor- 
t e r  de quelques acides à fonction spéciale vis-à-vis de  certains 
indicateurs. 

L'ucitle iséthioniq~ie, i fonctions sulfonique et alcool, est mono- 
basique à la pliénolplitaléine, au tournesol, a l'acide rosolique, 
au  bleu Poirr ier  ; e n  présence de  I'liklianiliine A ,  il s e  conduit 
comme a n  acide fort trks sensiblenient monobasique. 

L'acide sulfa~iiliqice est monobasique aux indicateurs ci-dessus, 
quoique possédant un  groupement ammoniacal. 

L'acide meconiqne se  conduit comme bibasique vis-à-vis de  la 
plupart des rkactifs colorants ; l 'hélianthine indique encore la 
bibasicité ; niais, avec le lileu I'oirrier, or1 observe le virage après 
addition de  trois riiolkiiles de  hase pour une d'acidr:. Cet acide 
posskde donc deux fonctions acide fort e t  une troisième fonction 
acide faible, comparable à la fonction pliénol. 

Quant à l'acide nzelliyue, lorsqu'il est pur ,  l 'acidimétrie à l'lié- 
lianthine A indique une tribasicité, alors que  l'hexabaçicité est 
indiquée par les autres colorarits. 

G .  S. 

IbiphBiiylcarhazitle, réactif des sels de auivre, do 
niercure, de fer nu iiinsiiriiim, d'or et  d'rrgerit, 
aiiisi quo de I'rcido ciiromiqiie. - M. P. CAZENEÜVE 
(Comptes rendus de 1'Acadimie des sciences du 30 juillet 1900). - 
La diphénylcarbazide, sous l'influence de certains osydes o u  sels 
m6talliqucs, perd 2 atomes d'hydrogène et  se  transforme en 
dipliénylcarhazone, qui donne des laques colorées avec les 
métaux. 

On peut utiliser cette propriété p o u r  caractériser certains sels, 
tels que  ceux de cuivre, de  mercure ,  d e  fer  au  maximum,  d'or et 
d'argent, ainsi que l'acide clironiique. Le réactif dont se  sert 
JI. Cazeneuve est une solution de diphénglcarùazide préparée à 
froid dans la benzine. La diphénylcarbazide doit ê t re  pure  ; on la 
purifie en la faisant cristalliser dans l'acétone et desséchant8 
60 degrés. 

Si l'on verse quelques gouttes d e  solution benzinique d e  diphé- 
nylcarbazide dans une solution trés di1uP.e i à  1/10,000 ou  m6me 
à i/iOO,OOO) d'un sel de cuivre, i l  se produit une  couleur vio- 
lette qui passe dans la benzine i:t qui rbsiste à l'agitation avec 
une solution de  ferrocyanure de  potassium; avec les sels de mer-  
cure, la coloration est  bleue-penske ; avec les sels de fer au maxi- 
mum,  la coloration est fleur de  pkcher, devenant feuille morte  
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avec Ic ferrocyanure ; avec les sels d'or et d'argent, la coloration 
est rosée, avec précipitation de mCtal. 

Ces colorations sont d t ru i tes  par les acides m i n h u x  el  les 
acides organiques en exehs ; les solutions doivent donc être 
neutres ou seulement faiblement acides. 

Lorsque les solutions de sels métalliques sont au millième ou 
au-dessus, il faut employer, comme rkactif, une solution alcoo- 
lique de diphénylcarbazide . 

Avec l'acide cliromique ou les cliromates en solution au mil- 
lionihme ou  plus étendues encore, la dipliénylcarbazide déve- 
loppe une couleur violette, qui n'est pas enlevée par la benzine, 
mais qui passe dans l'alcool amylique ; on emploie alors la 
dipliénylcarbazide en poudre et en exess, et la solution doit être 
acidifiée par HCI. La coloration violette qui se forme est vraisem - 
blablement due à la production d'un composé organométallique 
chromé de  nature basique. 

IBosago de I'iirgile daris les terres. - M. F. POQUIL- 
LON (Bul l .  Soc. clhim. du 20 févr. 1900, p. l ia ) .  - La méthode 
suivante permet d'effectuer ce dosage plus rapidement que par 
le procédé généralement suivi. 

On dhlaie, dans une petite capsule de porcelaine, 10 gr. de 
terre dans erivirori 23 cc. d'eau ajoutée goutte à goutte. 011 fait 
passer la houillie ainsi ohtenue dans un vase à précipiter et on 
y verse 100 à 120 cc. d'une solution de chlorhydrate d'ammo- 
niaque à 1 p. 1003 ; on agite; on laisse déposer pendant 5 mi- 
nutes et on décante le liquide dans un vase à précipiter de L litre; 
on verse sur le résidu 100 cc. de solution de chlorhydrate d'am- 
moniaque ; on laisse reposer et on décante comme préctdem- 
ment; on continue ainsi jiisqii'h ci: que le liquide de lavage soit 
limpide ; lerésidu, traité par HCL étendu, lavé et sécliS, donne le 
sable total. 

Le liquide trouble contenu dans le vase a précipiter est traité 
par quelques gouttes de HCI, pour dkcomposer le calcaire et aclie- 
ver la coagulaliori de l'argile ; on laisse reposer pendant 2 à 
3 heures ; on dhcante, e l  l'argile dkposér, est recueillie sur un 
filtre taré; on la lave à l'eau distillée, on sèche et pèse. 

Cette méthode est rapide, par suite du faible volume d'eau dans 
lequel l'argile est mise en suspension, et les résultats obtenus 
sont comparables à ceux donnés par l'ancien procédé. 

Nouveau prtrcédé do destructirs~i ales matières 
organiques par le clilorure de chroingle ; son ap- 
plication c r i  duaictrlogie. - M .  PAGEL (Union pharm. 
du 3 i  juillet 1900, p. 296). - Les procédés de destruction des 
matiéres organiques de Flandin, d'Orfila, de Frésenius et Babo, 
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ct irihme celui de M .  A .  Gautier, n'ayant fourni à M. Pagel que  des 
1-6çiiltats imparfaits pour  ses reclierclies sur  la présence d e  l'ar- 
senic dans les glycb,riries du coirinierce, l 'auteur  a clierclié 
a n  autre moyen de  détruire coinpléteinent le cliarbon formé ppr  
1:i matière organique. En s'inspirant du  mode d e  dosage de  la 
glycérine par  l'acide ctiromique et  de la transformation d e  l'acide 
arsénieux en clilorure e n  présence d i i  clilorure de  sodium et de 
50bI12, il a combiné les deux réactiocs ct a fini par  oxyder la 
!natière nrganique par  ce mélange additionné de biclirornatt: de 
; utasse. On peut donc désigner ce procédi! sous la dénominalion : 
SOiH"proéddé a u  clilorure de cliromyle. 

Pour effectuer cette destruction d e  la matière organique, l'au- 
teur  se  ser t  d'une cornue tubulée chauffée au  bain de sable et 
reli6e à un  ballori recipierit refroidi par  un courant d'eau ; ce 
ballori est lui-même relié à deux flacons d e  250 cc. à moitié rem- 
plis, !e premier  d'eau distillée, le  second d e  potasse à 1 p. 100. 

Pour 100 g r .  de  matière suspecte introduits dans la cornue, on 
ajoutt. 30 à 40 gr. d'un inélange de  2 parties de chlorure desodiuni 
e t  d e  1 partie de bichromate de  potasse ; on verse ensuite peu a 
peu 40 à 50 cc. de SOLH? p u r ;  la matière  se carbonise et il se 
forme de l'acide sulfureux ; la l iqueur  des  flacons passe du  jaune 
a u  vert. 
X la fin d e  l'opération, l'excès d'acide distille et il reste dans la 

cornue du  bisulfate d e  soude et du  sulfate de chrome.  En chauf- 
fan1 davantage, le bisulfate oxyde tout le charbon,  e t  la cornue 
contient un b ~ a u  sel ver t ,  insoluble dans l'eau et  répondant à la 
formule (SOb)%r?, 3 SOiiSa2, corps analogue a celui q u e  M .  Etard 
a prépar6 par  fusion du clilorure d e  chrome violet avec le  sulfate 
de potasse. 

Si les matières suspectes renferment d e  l'arsenic, d e  l'anti- 
moine ou d u  mercure, on les retrouve sous forme d e  clilorures 
dans le récipient. Le plomb, le cuivre et le  baryum restent dans 
la cornue. Pour obtenir les poisons volatils, on chasse l'acidesul- 
fureus par  la clialeur ; or1 fait passer dans le liquide u n  courant 
d'hydrogène sulfuré, et on procède a la recherche de  l'arsenic en 
se scrvnnt de  l'appareil d e  hIarsh. Pour l'antimoine et  le mercure, 
on suit les procédés classiquei. 

Ce procédé a p e r n ~ i s  à 31. Pagel d e  retrouver dans les urines la 
majeure partie de  l'arsenic introduit dans I'kcorioiriie par  voie 
hypodermique ; dc nombreux essais, faits avec le  cacodylate de 
soude,  lui ont fourni des résultats satisfaisants. 

Ce procidé au  clilorure de chromyle est d'une application géné- 
rale et a ,  s u r  les autres procédés, l'avantage de  ne pas laisser trace 
de  cliarbon et, par  conséquent, de  ne  pas risquer de  perdre une 
partie du  toxique, puisque ce dernier  peut toujours être  repris 
par  des véliicules appropriks .  

G .  S .  
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Cniisr, cl'ei~reiir dans la ~ ~ C I I C ~ C I I C  de l 'acide 
*alicyliqiic dans  les v i i in .  - $1. FERREIRA DA SlLVA. 
(Comptes rendus de l ' i icadéinir d r s  scienccs du 1 3  août 2!100). - l'lu- 
sieurs vins portugais ayant été refusks par la douane brésilienne 
comme conterinnt d e  l'acide salicylique, DI. .Uerreira da Silva a 
éprouvé quelque surprise, attendu que la pratique du salicylage 
n'est pas usitke au Portugal.  

11 a donc fait des  expériences s u r  plusieurs vins portugais; il 
les a traités, soit par la méthode officielle alleinande, qui consiste 
à opérer  sur  50 cc. d e  vin acidulé, qu'on agile avec un mélange a 
volumeç égaux d'étlier et d'éther d e  pétrole, soit par la methode 
de Pellet, Grobert e t  Baudrimont, qui est employée au Brésil e t  
qui consiste a opérer  sur  200 cc. de vin, qu'ou agite avec de  
l'éther. 

Or, aucun vin, traité par  la rnélliode allemande. n'a donné la  
coloration violcttc caractéristique avec le perchlorure de  fer ; a u  
contraire, avec la méthode de Pellet et Grobert, certains échan- 
tillons ont  donné, soit une légkre teinte rose, soit une couleur 
violet-rouge qui  peut être confondue avec celle qu 'on obtient 
avec l'acide salicylique. 

Il est donc certain que certains vins portugais contiennent une  
substance soluble dans l'éther e t  présentant beaucoup d e  ressem- 
blance avec l'acide salicylique. 

Dans la réunion des chimistes allemands qui a eu lieu en 1890 
à Erlangen, M. 1,. Medicus avait déjà observé un  fait exactement 
semblable pour quelques vins de  cépages autrichiens et  alle- 
mands. 11 pense que  le  principe analogue à l 'acide salicylique 
provient des rafles des grappes. 

Far iues  aruéliorantes a m m i  farines d e  forea. - 
M .  B A L L A N D  (Cornples ?.endus du  2 k  septembre 1900). - On vend 
depuis quelque temps des farines qui viennent de Russie, p a r  
Marseille, e t  qui sont vendues sous le noir1 de farines avzéliornntes 
ou farines de force ; ces fariries portent plusieurs marques : Le 
Chnn~pion, I lerci~le,  Snmson. Elles sont offertes aux boulangers 
pour améliorer les farines pauvres en gluten et  pour  augmenter 
le rendement en pain. 

Les farines en question sont moins blanclies que les fariner' 
ordinaires : leur odeur est moins aromatique et leur  saveur est 
moirisagréable; au toucher, elles ont moinsde souplesse, et, à la 
pression de  la main, elles forment des pelottes sans consistance. 

Voici le résultat des analyses Laites par M .  Balland sur  des 
écliantillons de ces trois sortes de farincs : 
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Eau. ............... 
Matières azotées..  ... 
- grasses. . . . .  
- amylacées . . 

Cellulose . . . . . . . . . . .  
Cendres . . . . . . . . . . . .  

. . . .  Gluten h u m i d e . .  
- sec . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Azote total. 
Acidit6 . . . . . . . . . . . . .  

Le tableau qui prkcède montre que  la proportion de gluten 
contenue dans ces farines dépasse d e  beaucoup les limites ordi- 
na i res ;  elles renferment jusqu'a 8.7% p .  100 d'azote, ce qui  cor- 
respond a 29.5 p.  100 de  matihres azotées ; o n  trouve la  même 
proportion de cendres et de  cellulose que dans les farines fleurs, 
avec moins d'ainidrin, moins d 'eau,  un  peu plus de matière 
grasse et une acidit6 également plus  forte. 

Ces farines sont vraisemblal~lernent (les mélanges, a proportions 
variables, de farines de  bl6 et de  farines d e  gluten. On sait, en 
e f e t ,  que le gluten sec, s'il a été desséehb avec soin, peut se pul- 
vériser et se moudre facilenlent, et reprendre ensuite son élasti- 
cité, ainsi que l'eau qu'il contenait à l'état humide. 

Les farines améliorantes peuvent assurément restituer aux  fari- 
nes la matière azotke qu 'un excbs de  blutage leur  a enlevbe, mais 
elles ne  leur rendent pas les phosphates. 

La panification (les farines pauvres en gluten, c'est-à-dire des 
farines fleurs, qui donnerit l e  pain In plus blanc e t  le pliis léger, 
ne  gagnera pas avec I'eiiiploi des farines améliorantes. Quant au 
rendement en pain, qu i ,  par 100 kilos de  farine, serait porté  de  
132 à 140 kilos, il est purenierit fictif pour  le consommateur, la 
différence de poids &tant due à un  exchs d'eau retenu par  le gluten. 
Les farines ne diffbrent, en réalitA, que par la matibre azotke qui  
a été substituée h l 'amidon. 

Dosage de I'rrcide urique.- hl .  IIELLOCQ (, iournnldephw- 
mnçie et de c h ~ t n i e  du lei  août 1900). - Le procédé que propose 
M .  Bellocq consiste prendre %JO cc. d urine, qu'on additionne 
d'un excès de lessive de  soude ; lorsque le dépôt est formé, on 
décante la partie lirripide ; o n  agite avec de la poudre d'amiante ; 
on filtre et or1 recueille 2\10 cc. de filtratuni trés limpide ; on 
ajoute à c e s  200 cc. d 'ur ine filtrée 20 cc. d'un réactif composé de  
la nianièrc suivante : 

Solution de  sulfate de  zinc 113. . . . . . . . . . .  30 cc. 
Lessive d e  s o n d e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 - 
Solution saturée d e  carbonate de sol ide. .  .. 4.0 - 
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On agite ; il se f o r m e  u n  abondant précipitt! ; si le  liquide sur- 
nageant n'est pas limpide, on ajniite un peu de réact i f ;  on agi te  
de  nouveau ; on  filtre, le  précipité n'adlibre pas au filtre e t  se 
détaclie facilement ; o n  le  place dans une petite capsule d e  por- 
celaine ; on le sèclie a volontb ; on  ajoute 2 à 3 cc. d'HCI, 
saturé d'acide ur ique pur ,  et on met la capsule a flotter s u r  l'eau 
froide ou  s u r  un  mélange rCfrigi5rant ; les cristaux d'acide ur ique 
n e  tardent pas a gagner It: fond d u  vase contenant la l iqueur  lim- 
pide ; on verse sur  u n  petit entonnoir dont  l'extrémité est garnie 
d 'une bour re  de  coton liydropliile ; on lave l'acide ur ique avec 
10 cc. d'alcool ; on  place une deuxiènic bourre  de cotori hydro- 
phile sur  la première,  et on cliashe le tout avec une baguette d e  
verre sur  une feuille d e  papier à filtrer ; on sèclie et o n  pèse. 

Hecherche del' i irnbil ine c l~nnl 'uri i ie .  - MM. ROMAN 
et DELLUC (Journal de phn~macze  e l  de chinlie d u  15 juillet 4900). 
- L'un des procédés les plus sensibles, pour  la recherche de 
l'urobiline dans I'urine, consiste a isoler le pignient par  le  sulfate 
d'ammoniaque, a le dissoudre dans l'alcool, et à traiter cette 
solution par  le chlorure de  zinc, sans addition d'eau et  d'a~rirrio- 
niarliir:; on ohserve alors une bellc fluorescence verte. 

h1M. Konian et Delluc ont remarqué qu'en ajoutant directe- 
ment la solution alcoolique d 'un sel de zinc à la solution cliloro- 
formique d'urobiline, on obtient la fluorescence vertc. 11 est 
donc possible d'éviter l'évaporation d u  chloroforme ; on opkre 
alors de la manière suivante : on met dans une  kprouvette ou  
dans un eritoririoir à skparation 1 0 0  cc. d'urine ; on ajoute 8 à iO 
gouttes d'HG1 pur ,  puis 2 0  cc. d e  cliloroforme; on agite avec 
précaution, pour ne pas émulsionner le clilorofornie, et on 
laisse déposer ; on prend 2 cc. de  la solution cliloroformique, 
auxquels on  ajoute 4 cc. d'une solution ainsi composée : 

Acétate de  zinc cristallis6 . . . . . . . . . . . . .  O gr.  10 
Alcool à g o 0 . .  . . . . . . .  q .  S. pour  100 cc. 

A la' surface de  séparation des deux solutions, en regardant 
par rdflexion, s u r  un  fond noir, o n  observe l'anneau vert carac- 
téristique ; e n  agitant, la fluorescence se r6pand dans tout le 
liquide, qui ,  vu par  réfraction, est coloré en rose. 

Si, malgré les prkcau tions indiquées, la solution cliloroformi- 
que n'est pas limpide, il faut la filtrer. 

Certains alcools du comnierce donnent, avec l'urobiline, la 
fluorescence verte, sans l'addition d'aucun sel de  zinc;  o r ,  cette 
réaction ne se produit jamais avec l'alcool absolu ; M M .  Roman 
et Delluc ont clierché a se rendre cnmpte de  la cause de c e  phé- 
nomène ; à cet effet, ils ont évaporé une  assez grande quantité 
d'alcool, ct ils ont constaté que  la fluorescence était due à la pr& 
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s e n c c  tl'urie p e t i t e  q u a n t i t é  d e  z i n c ,  p r o v e n a n t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  
d e  l ' a t t aque  d e s  r é c i p i e n t s  e n  lô le  g a l v a n i s é e  p a r  l 'acide a c é t i q u e  
q u e  r e n f e r m e n t  les a l c o o l s  i n ~ u f f i s a m m e n t  rec t i f iés .  

Cuinpte reudu des  travaux du 1\ '0  Congrès 
international de chiiiiie appliquée ( s i ~ i l e )  (1) .  

Cette section, dont RI. Carnot est le président, cl  M M .  Le Cliitelier, 
Vieille, Wediiig, Petersen, vice-présidents, L)aiiioiir et de Uilly, secib- 
taires, a entendu une série d e  savantes corrirnunications sui. l'écliantil- 
Ionnage des minerais (Camprerlon) ; I! dosage rlii soiii'ic dans les 
minerais (I'cllct) ; l'utilisation de In clinleur dans les fours (Boutloiiard, 
Damour, Le C1i:ilclicr) ; la  niét:illogi~apliie iiiicroscol~ique e t  un nouveau 
microscope pour l'?tucle des niclaux (Le Cliillelier) ; la constitution des 
fers e t  des acicrs (Carnot, Goutal) ; les difiërerits états,allotropiques du 
ter e t  dc l'acier, suivant la teiripéralure! la  pression et les élérnents 
étrangers qui  leur sont ajout&. 

L a  seclion, à I'unaniniitC, a éiriis le  vteu que la  question d u  dosage du 
soufre, du inanganése et du pliospliore dans les produits rriélalliirgiques 
soit mise à l'nrdre di1 juur ilil proeliairi Corigrks et fasse I'cibjei. d'uri 
rapport preàlahlement iinprirné et tiis1rit)iié. 
' [.es niafières explosives, doiit la t'allricatiori a pris, [le rios jours, iiri(: 

importance consid6ralilc, [lui ne fera que grandir  ericore, on1 eu les lion- 
neurs d'une séance. Tous ceux qui ont pris part a la discu~sion,  
RIM. Gielle, Pétersen, Guchez, Tlionias el Barthélemy sont d'accord pour 
demander des moditications aux rèçlernerits auxquels le transport de ces 
matiéres est soumis. 

Cette section, qui embrasse un doinnine très vaste, poursuivait encore 
ce matin le cours d e  ses savantes délibérations, sous la présidence de 
BI. Lindet. Une séance a été consacrée aux comrniinications dc MM. Kos- 
tancki, Scliell; Zaccliarias. sur  les matières colorantes végétales naturelles. 

La tannerie a donné lieu i des Cttudcs intéressantes de  la part de 
JI. Ferdinarid Jefiri, uri cliirriisl.e spk ia l i s tc  de celte iritlustrie, RIM.Hi.ukre, 
Goegg, Briiel frkrcs. A l a  suite d 'un rapport présenté par ces deux der- 
niers sur les préjudices causiis 2 l ' industrie d u  cuir et B l'agriculture par 
le taon ou mstre du b m f  (hypuderma bovis), la section a voté a l'unani- 
mith la résolution suivante : 

11 La section IV, considérant que les taons ( m t r e s  du bceuf) causent un 
préjudice considérable à l'industrie de la tannerie, et par  conséquent & 
l 'agriculture, émet le  vüeu que Y. le Ministre de l'agriculture appelle 
l'attention de MM. les professeurs départernentaiix s u r  ce préjudice, et 
lasse placarder iinr iris1ruc:tion sernhlalile L celle q u i  a tilk placardée en 
Allemagne, prcscrivnnt I'étrillage des ariirnaux au piturage, conbrin%- 
ment au rapport qui sera inskre au compte rendu du CongrCs n. 

(1) Voir Alinales de Chimie analytique, 1900 ,  p. 354. 
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Ce vceu est adopté à l 'unanimité. 
La recherche des falsifications et des mélanges dans les liiiiles de 

graissage pniait facile, d'aprCs la  niktliodc indiquée par  II. Lecoq (Bel- 
gique) et qui  consiste à tlisti!ler le produit au rrioyeri tic 1:i v a p u r  d'eau 
siircliaiiffée. 

Signalons encore, a u  point de vue des falsifications, la communication 
de M .  l lahat i ,  sur  l'analyse des matiéres résineuses. 

M.  Araclicqiicsne. qui s'est fait l'apiitre dcs emplois indiistricls des  
alcools dénntiirés e t  qui voudrait en voir g rand i r  la consornination, a fait 
votcr les Y E U X  suivants par  cette section : 

(1 L e  Congrés intcrnat i~rial  d e  ctiiiriic appliqiiée, corisidPrant l'inirnense 
iritbrét qu'il y a, pour tous les pays agricoles, à c r é e r  d e  noiivcaux déhou- 
ches l'alcool, daris les emplois industriels, airisi que dans  les emplois a 
1'Cclairage et  au cliaiiffage tloinestiques et à la production d e  la  force 
riiotrice, émet les villux siiivants : 

(t 10 Que, dans tous 11:s pays iqiréscnt6s a u  Congrés piir des rllili:giiés, 
l'alcool destiné h la fahrication des produits pliarrnaceutiques ct cliimi- 
ques soit dégrevé d e  tons droi ts  d e  iisc ou d'octroi, ainsi que  les 
autres rnatikres premières nécessaires la  fahrication d e  ces produits, 
s'il y a l ieu,  merne lorsque ces niatieres premieres sont  grevées tle droits 
pour la consorrimation directe ; 

(( 20 Que,  pour  les alcools tiénatiiii:~ destiriés aux  usages (le l 'éclairage 
et de la force motrice, oulre le d i ; w k m e n t  des tlruits, il soit prescrit aux 

'. atirninistiations fiscales cliorgées d assiirer la dénaturalion, d e  choisir, 
avant tout, les dénaturants appropriés a ces usages, pcu coiiteux, & pou- 
voir calorifique Clevé, et ne renfermant aucune sulislance solide fixe ou 
possédant un point de volatilisation trés supérieur h celui d e  l'alcool ; 

( lue toute fraiide par révivification de l'alcool dénature soit punie 
sévéreriient ; 

(( 4" Qiic les corisi.rucle~irs d'opparcils de distillation ou de rrctifica- 
lion soient tenus d e  déclarcr au fisc toute fabrication, vente ou répara- 
tion d'appareils distillatoircs ; 

K :io Ou'à l 'avenir, el pour toutes les relations intcrnatiorialcs, I'alcoo- 
nietrie ponrlkrale centésimale soit sul~st i luée aux divers systèiiies tl'alroo- 
rnétrie actuellenient en usage D. 

Si le temps ne faisait défaut, nous devrions dire  quelques niots d e  la 
cornrniinication de M .  Kiason sur  la  coinposition des huiles obtenues 
par  le traitenient d u  hois, en vue d e  l a  fabrication d u  papier par les hisiil- 
fates; et celle [le M. J .  Wolff siir la racine d e  chicorée qui ,  avec ses 
1" ,) p .  0/0 d'inuline, parait Ctre une  excellente matiére première pour la  

fahrication de l'alcool ; de celle d e  h l .  Frenkel, s u r  la  sériilisation des 
hois ; d e  celle tle MM. Wal tc r  Keid, su r  le velvril, nouveau produit  
destiné 2 remplacer le  caoutchouc et la gutta-percha dans  u n  g rand  
norrilire ti'app1ic;itions ; de celle d e  JI. Besson, sui. l a  préparation d u  
cliloral et d u  cliloroforrrie ; de celle d e  Y. . lhonias ,  siir la  viscose ; d e  
celle d c  JI. Guillcrri:iril, siir les skis de ctilorophylle ; di: celles dt: 
i\l.\l. Pierre, Alix, Boutel, su r  l ' i i t i l is~t ion des gaz comme force motrice ; 
mais nous sornrries forcé d e  n o m  borner .  

La section IV brriet le voeu q u e  le dosage, dans les jaunes tl'teiif, d e  la  
matiere grasse, qui en fixe la v a l w r  mareliar,de, soit fait p i r  uii procedé 
uniforme, a u  moyen d 'un dissolvant unique ; celui-ci seirib!e devoir &Ire 
choisi parmi les etIlers d e  pétrole ; l 'éther éthylique, la b c n ~ i n e .  l e  sul- 
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fnre de carbone et le t6trachlorure de carhone semblent devoir ktre 
écartes. 

Cette section avait un programme extrernernent chargé ;  aussi n'a-t-elle 
terniirié ses travaux que ce matin. Ceux qui  ont pu suivre ses disciis- 
sions, e t  ils sont norribreux, ont assiste i u n  vlritable cours de sucrerie 
fait par iirie k!ite de confërencicrs. 

M A I .  Vivien-llanoury, Horsin Iléon, Kogot. Pellet, Ventre-Pacha, 
Strohmer, Saclis, Sclie:l, Slasski en ont tour ti tour présidé les siiances, 
sous la direction de M. Gallois. 

La diffusion e t  son contrdle a donnélieu ti trois rapports de MM. Yivien, 
Naudet et Lallemarid. 

La carhonatation continue (Naiidet). la suliitation (IIorsin-Dkon, Aulard), 
l'épuration par la baryte (Aulard), par le  sulfure de baryum (Segay). par 
l'électrol-yse (Anlard), le raffinage (Aulard), l'utilisation des nielasses 
comme combustible en sucrerie d e  cannes (Nannury),  l'évaporation (Sail- 
l a rd) ,  ont  rempli plusieurs séances, an cours desquelles les  progrès récem- 
ment réalisés dans les d i f i ren tes  plinses [le la fabrication d u  sucre orit 
été passés en revue. 

J I N .  Pellal, Pellet, Aulard, Claasseri, Strr~lirncr, Sachs, Audrlik, 
Ventre~Paclia ,  Weisherg,  Saillard, I'owloski, Fradiss, ont apport6 d'utiles 
cnntril~iilicins an cont,rtlle c:liirnic~iir: d c  la f'at)rjcalion. 

L a  çectiori a émis les quatre vtrsux suivants : 
1 0  Il y a urie véritable carripagne à entreprendre poiir amener l a  

réforme du régirne fiscal du sucre e t  de ses dCrivés. Pour la faire aboutir, 
les seuls efforts tics pliysiologistes et des agronomes seraient insuffisants. 
11 faut que l'opinion publique s'y associe. 

L a  question est si importante poiir les ciiltivateiirs, les éleveurs et les 
consommateurs, qii'on ne peut douter qu'éclairés par la science sur  les 
hienfaits de la réforme, tous ceux qui out souci di1 progrès auront à 
cceiir d'en hàter l'avènement par  leurs revendications aupr2s des pou- 
voirs puhlics. 

Ce vmu a déjà été exprimé pnr le CongrEs de l'alinientation rationnelle 
di1 bétail en 18!)9. 

A la suite du rapport dr: M .  Slrohmer siir l'arialjst? des grairics tie 
betteraves, la section a vole la résolution suivante : 

2"ttendu que les normes e t  rnétliocles actuellement en usage pour 
détermirier la valeur d e  la graine de betteraves comprennent ditfbrents 
défauts de nature à faire du tort a u  producteur el à l'acheteur, attendu 
que, d'autre part, la question de la détermination des germes malades, en 
vue d'apprécier la valeur de la graine d e  betteraves, ne peut Ptre consi- 
dérée jusqu'a présent comme cnrnpl6tement étudiée, la section V du qua- 
triCrne CongrCs internationnl de chimie appliqoke prie le  président de ce 
Congris  d'instituer une Commission internationale qui aura  i étudier ces 
questions, présentera uri rapport au procliairi Congrès et formulera des 
décisions d6finitives. 

Cette Commission pourrait comprendre, pour cliaque pays, deux repré- 
seritanls [ln coritriile 111:s st:iriericr:s, ticwx rrprt?serit;ints dcs product,eiirs 
de grairies e t  deux représentants tlcs I'ahric:nnts de sucre.. 

3" A la suite de la communication de M.  Sachs siir le contrdle chi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mique en sucrerie, la section V a exprinié l'avis que, p n u r  le moment, le 
prockdé êlahor6 par hl.  Saclis, pour coritrdler le travail des Fabriques de 
sucre, est le rneilleiir et que son applicalion gCnerale est recoirimandable 
pour le contrdle dans toutes les sucreries. 

40 Proposition de M .  Lindet, aprbs la discussion qui a suivi la corn- 
niiinication de N. Pellat sur I'influerice de la teinpérature sur le pouvoir 
rotatoire d u  siicre : 

Les iriernhrcs i'rariçais rhiiis i la section V rappellent que la Com- 
mission d'unification des méthodes d'analyse auprès du Ministbre des 
Fina~ices a adopté, corriine poids normal du saccliarimélre, le chiffre 
16 gr. 29, indiqiié d6ji par  le dcuxibinc Cnngrès intern;itional de cliiniie 
appliqube, au lieu de 1 6  gr.  29 employé jiisqii'ici, et Cmeltcnt le v w u  
que l'adiriinistrntion française adopte le plus rapidement possible le 
cliifre de 16 gr. '29. 

( A  suivre.) 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

IBosnge de l 'or et i le 13cirgerit clan* los lingotai de 
cuivre. - JI. W .  R \.ViIOLPH V A N  LIEW (Engin. nad mining 
Jozirn., 1900, p. 469).- L'auteur présente, dans ce travail, lesré-  
sultats d'une sbrie d e  recherclies destinées a faire connaître les 
causes des pertes d'or e t  d'argent daris les ~nét l iodes actuelles et 
I'infliience d ~ s  gaz protliiitk par  Az0311, dans la dissoliitinn du  
ciiivw, et il propose, enfin, une noiivel!e rnétliode offrant des  
gararitics d'exactitude beaucoup plus grandes. 

Les deux métliodes actuellement suivies, pour la déterrnina- 
tiori d e  I'or et de l'argent d ; ~ n s  les cuivres marchands, sont : 

I n  M6tliode par  scorificalion. 
2" kIéthotle combinke, par  voie humide et scorification. 
Cette dcrnièri: est génkralement la plus employke. 
L'auteur a donc exaiiiiné les différents poirits suivants : 
i 0  Influence de  la nature des coupclles s u r  les pertes en a r -  

gent ; 
2"influrnce d u  mode d e  calcination du filtre et du précipité d u  

clilorure d'argent, su r  les pertes en argent ; 
3 O  Influence d'un e x c h  de  chlorure de  sodium, en présence 

d'AzO%, sur  la dissolution de l 'or ; 
$0 Influerice des diffërents gaz produits pendant l'attaque du 

cuivre sur  la clissolutiori de  l 'or; 
JO Influence de  la température de  l'expérience s u r  la dissolii- 

tion d e  I'or. 
11 est arrivé aux conclusions suivantes : qu'un excbs de  cliloruro 

de sodium n'exerce aucune inlluence s u r  la quantité d 'o r  qui 
peut ê tre  entraîné par dissolution ; que .4z20< AzOz, Az0,  en so- 
lution nitrique, chaude ou froide, ne produisent aucune perte  
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sensible d'or, mais que,  lorsque l'acide nitreux gazeux (Az021-l) 
se trouve e n  solution nitrique cliautle (85 degrés). i l  peut se pro- 
duire  une perte d 'or  par  dissciliition variant dr:28,9à 5 1 , 9 p .  100. 
Toutes ces conditions égales, seule la température étant mainte- 
nue a 15 degrés, la perte est estr6meinerit diminuée et  oscille en- 
tre 0,85 et  1.98 p. 400. 

A la suite de  ces diverses remarques, l 'auteur propose la mé- 
thode suivante : 

On pèse 2 échanlillons de  I assay-ton cliaque, qu'on traite 
par  330 cc. d'eau très froide et  100 cc. d ' A ~ 0 ' ~ F l  ( D  = 1 ,42) ! .  On 
laisse Ics vases d'attaque d a n s u n  lieu frais. La température,  dans 
ces conditions, ne doit pas s'&lever au-dessus de 45 a 16 degrés. 
A cette température et avec ce degr6 d'acidité, la dissolution du 
cuivre a lieu très leriterne~it. Au bout de  18  h 20 lieures, on  ajoute 
encore un  peu d'acide, pour  dissoudre le restc: du cuivre, cette 
quantité ne devant pas excéder 30 cc. d'Az0311 et  dépendant de 
la finesse da la tournure ou d e  la poudre.  Au bout de 24  a 46 heu- 
res ,  la dissolution est complète. Au lieu de  chasser les oxydes iri- 
fërieurs de  I'azote par  l'ébullition ou la chaleur, on  emploie 
l'air comprimé, qui ,  sous une  pression de 66 gr, est amené par 
un tube de verre. 811 bout d e  20 à 30 minutes, on a enlevii com- 
plétenierit ces oxydes de l'azote par  di:placcinerit et entraînement 
par le courant d 'a i r .  Donc, dans cette m6tliode, aaucun  moiiient 
de  la tlissoliit.ion, la clialeur n'est employée, e t  la perte d'or est 
extrêmenient faible. 

Or] ajoute alors 6 la solution froide 2 à 4 cc. de soluliori rior- 
male de clilorure de sodium. Le lendemain matin, le clilorure 
d'argent est filtré e t  l a d ,  et la inasse de  chlorure est recouverte 
d a n s  le filtre avec 4. à 6 gr .  da plomb pauvrc, puis introduite 
daris un  scorificatoire contenant t lé jh 1 gr .  (le ploml) pauvre. Le 
tout est alors desséclié et  calciné dans un four n'atteignant pas 
la tcmpbratiire du  rouge n~iissant.  1.e filtre n'est pas com- 
plètement inciriCr6 rlansle four;  or1 le ret i re  après  la disparition 
complète d e  la flainine, préludant à son incinkration, qni  a lieu en 
dchorsdu four, à l'aide de la clialeur rayonriée. Cette conrbustion 
lente a lieu a une température t rop  basje pour  causer quelque 
perte enargen t .  A i l  bout de 20 minutes, le filtre est incinkre; on 
ajoute un peu plus de plonib, 3 à 4. gr. de  iillixrgr: cl 3 à 6 gr. (le 
verre di: Imras. On couleaussitôt que la scorie r s t  assez cliaiitia. 
Le culot de  plomb obtenu pèse de  4 a 5 gr. et est coupe!lé. 

1'. T. 

Trniisfoi.iiintioii clin plicisp1ini.e cii iii.seiiic.- JI. Fit- 
tica, professeur de chimie à I'Ijniversité de  8Iarbourg, a fait 
récemriierit, a I'.\ssociation des naturalistes d e  Halle, une coin- 
munication qui a produit quelque sensation dans le  inonde des 
cliimistes. Fluckiger avait constaté, en 1892, que le phosphore 
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h n ~ ,  ekposé a l'air e t  ailx vapeurs ammoniacales, se  trans- 
formait en une niatière noire, qui n'était autre  chose quede  I'ar- 
senic, e t  il avait conclu de ses expériences que le phosphore s u r  
lequel il avait expérimenté contenait d e  l'arsenic à l'état d'irnpu- 
reté. 

Telle ne serait pas, pour  $1. Fittica, ld vkritable interprétatioii  
des faits observiis par  h l .  F l i i~~kigcr .  ISn ripiirant dans des cnridi- 
tioris coriverial)les, hl. Fittica obtient 8 a 10 p. 100 d'arsenic pour  
100 gr. de  pliospliore einployé. 1.c procédé qu'il emploie con- 
siste clinuffer du pliospliore amorphe (eseilipt d'arsenic) avec 
du nitrate d'ainiiioriiaque su bain d'liuile vers 180 degrés ; la 
réaclioii est vive et doririe lieu à de l'arseriin, qu'il est facile d e  
caracthiser .  

L'arseriic serait un coniposé de  pliospliore, d'azote et d'oxy- 
@ n e ;  il aurai t  pour f'ormulc PhAz-O. 

31. Wincliler a repris les expériences de  M .  I~ittica, et, quel que 
soit ; e  mode d'oxydation d u  pliospliore auquel il ait eu recours, 
le iriSrrie écliaritillori de ~ l iosp l io re  lui a foiirrii la ~nêrrie quantité 
d'arsenic. I I  lui a kt6 irnpossilile d'ohtenir de 8 a 10 p. 160 d'ar- 
senic. inêine eri se servant d u  procédé d'osydalion au nitrate 
d'ammoniaquc. D'aprés M. \\'iricliler, l 'arsrnic que AI. Fittica 
consitiere comme provenant d e  la transformation du  phosphore 
serait de l 'arsenic contenu dans le phosphore à l'état d'impureté, 
ce qui est trbs fréquent. 

XI. liittica devait tout natiirellerrient répliquer, e t  i l  a accusé 
M. Winckler de  n'avoir pas opSr6 suivant les indications données 
par lui, c'est-à-dire de n'avoir pas chauffé progressiverncnt u n  
mdlange intime de  ~ ~ l i o s p l i o r e  et  d e  nitrate d'ammoniaque. 

M. l+Ïttica, dans sa réplique, a m6mc ajouté qu'il croyait pou- 
voir avaiicer qu'il était possible de trarisfornier le pli os pli or^ e n  
antimoine ; cette transformation s'effectuerait, d ' apr i s  lui, e n  
oxydant, tlans des conditions convenables de ternpérriture, u n  
inélangc intirne de pliospliore avec d u  nitrate d'arninoniaque et  
du nitrite de potasse. En chauffant tlans un courant d'acide car- 
bonique un mélange de  pliospliore amorphe,  de  nitrite d e  
potasse, d e  nilrate d'ainrnoriiaque et de  carboriatu d'aninioniaque, 
M. Fittica a ol)tenii, vers 140-145 degrch une masse brune, 
amorphe,  insoluble dans l'eau, ne contenant pas d'arsenic, com- 
posée de phosphore et  d'antimoine facilement caractérisable. 
L'antimoine serait aussi un  coinpos6 de phosphore, d'azote e t  
d'oxygène. 

IBosage du zinc i a  l'état de phosphnte. - M. H. D. 
DAKIN (Zeits. f .  trnu(yl. Chemie,  1900, p. 273). - L'auteur re- 
cornniande la méthode de  Hugo Tamm (Chcm. Ne~cs? 24,  p. 168), 
qu'il a modifiée i la suite de nombreuses analyses. Il opère 
ainsi : la solution acide du sel rlc zinc est presque rieutralisée 
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par  l 'amn~oniaque ; elle est ensuite &tendue à l a 0  cc. et cliauffëe 
dans une capsu~le au ba in-mar ie ;  on ajoute a la liqueur cliaude 
ilne soiution d e  pliosphiite d'ammoniaque (10 partitss d e  plios- . - 

pliale d'ammoniaque pour 1 partie de z i n c ) ;  le pr&ipité 
amorplie qui se &pare, d 'abord,  se  transforme bientôt en une 
poudre cristalline, qui  est d u  pliospliate double de zinc et d'am- 
moniaque ; une forte proportion de  sels ammoniacaux liais la 
formation du  prticipité crijtalliri ; on  continue à cliauffer pen- 
dant 1/4 d'lieure au bain-marie ; puis on laisse refroidir ; on 
altend pendant 1/2 heure environ, avant de filtrer le précipilé; 
après  l'avoir recueilli s u r  un filtre, on  le lavc à l 'aide d'une 
solution cliaude à i p. 100 de phosphate d'ammoniaque, jusqu'à 
ce que  le liquide filtré ne renferme plus de sels étrangers (clilo- 
rure,  etc.) ; puis, on aclkve le lavage a l'alcool ou a l'eau fruitle ; 
on sèclie le prScipit6 vers 100 - 105 degrés, e t  on le p&. soit a 
l'état dephospliate double de  zinc et d'arnn~oriiaqiie(%ri.i \zII~~Iiû4).  
soit à l'état d e  pyropliospliate de  zinc (%n21>1i2U7), en s'eritourant 
des prGcautions indiquées par  l 'auteur;  le pliospliate double, ;!:cl 
dans u n  petit creuset d e  Goocli, est cliaufié, d'abord. trSs lé,' ~ e s e -  
ment, pour perrrwttre à I 'amnio~iiaque et à la vapeur d'eau de se 
dégager (si l 'on cliaufiait trop fort, il se produirait une réduction 
d u  pyropliosphate, due a la d6composition d e  l 'ammoniaque en 
ses éléments ; cette dkompos i t ion  commence à 500 degrCs) ;lors- 
que l'ammoniaque e t  l'eau ont été chas:és, on couvre le  creuset 
e t  on chauffe plus fo~tenier i t  au bec Bunseri. L'op&ratiori ne de- 
mande que trhs peu d e  temps 1.e pyrnpliosphate ainsi obtenu, 
doit être d 'un blanc très pus ; une légère teinte grise indiquerait 
qu'il y a eu réduction. On redissout la inatikre calcinée urie pre- 
m i h  fois dans l'acide nitrique dilué; puis, aprhs calcination, on 
pèse de  nouveau. J. W. 

Dosage éle~iroiyt iqi ie  d i a  ziiie. - 31. I I .  PAFVECK 
(Chmical  ,?'L~L's, Evr ie r  1900, p 5 4 ) .  - Pour déterminer le zinc 
électrolytiquemcnt, l'auteur a aciopt6 In métliode suivante : la 
cathode est formée de  un ou de deux tlisques de cuivre e n  feuille 
d e  6 centimètres de diamktre, suspendus par  un fil de cuivre de 
i O  centimktres d e  long et  de  i niilliinktre de diamètre ; ce fil est 
attaché au  centre des disques. Lorsqu'on opi:re avec deux 
disques, ceux-ci doivent ê tre  skparés I'uii de l'autre d'environ 12 
millimètres. L'épaisseur de ceux-ci doit être de 4/2 mil l in~è t re .  
Aprks avoir fixé le ou  les disques au  fil de cuivre, on doit les net- 
toyer en les frottant avec d e  la craie  Iiuniide ; ils sont ensuite 
lavks avec de  I 'eauet plongks un instant dans SU'HVilué. 

La cathode est ensuite amalgamée électrolytiquenient une fois 
pour  toutes ; pour cela, on la suspend dans un bain contenant 
environ O gr.  6 de ùiclilorure de niercure e t  3 à 3 cc. d'AzOV1 
concentré pour  200 cc. d'eau. En une  heure, avec un  courant 
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de O, i A 0,s; ampère, on obtient un dépbt suffisant de mercure 
sur  la cathode. Urie fois arnalgarnée de  la sorte, celle-ci est lavée 
avpc IICl dilué, puis avec d e  l'eau, puis avec de  I'alcool, et finale- 
ment avec d e  l 'éther ; on  la sèche et on la place dans u n  exsicca- 
tcur .  

L'anode est formée par  une feuille d e  platine perforée. 
Le dkpOt dlectrolytique du zinc peut s'obtenir en solution acide 

ou en solutiori alcaline. 
L'auteur donne les rbisultats obtenus pa r  un  grand nombre 

d'expériences, pour montrer l'exactitudo d e  la méthode. Dans 
celles ci ,  la solution soumise à l'électrolyse avait un volume de 
!O0 cc. e t  contenait : 

En solution alcaline, de O gr. 16 à O g r .  5 1  de  zinc a l'état de  
sulfate ; 7 a 12 gr .  de sel d e  seigrietle ; 5 à 8 g r .  de potasse ou de 
soude. 

En ~olut ior i  acide, de  O gr .  23 à O g r .  31 d e  z i n c à  l'état d e  sul- 
fate ; 1 4  g r .  de sulfate alcalin ; 3 à 5 gouttes d e  S O b I 1 2  concentré. 

La force électromotrice employée doit é t re  de  3 volts 6 .  
Lorsque l'électrolyse est terminée, la cathode est lavée à l'eau 

distillée, à l'alcool et a l'ktlier, sécliée à une h a s e  température, 
puis pesée. Le dkpôt de  zinc peut ê tre  aisément redissous dans 
HÇl d e  moyenne concentration. H. C. 

lnexnctitutle du procédé classique oiiiployé POUF 

l e  rloqngr: ale 1':ieide niill'uriqiie litira et a!uiiihiiiB. 
- M .  V A N  EKGELEN ( B d l r t i n  de 1'Associnfion belge des chzmistes, 
niai i9001.- ~ a n s l ' a r i a l ~ s e d e s  vinset des vinaigre-s! parfois aussi, 
au cours d'une recherche toxicologique, bn a l'occasion de doser 
SO'ii2 l ibre et  combiné. 

A cet effet, on corrimence par  doser SO'I12 total dans le  liquide 
a essayer : on Pivapore erisuite en consistance sirupeuse un cer- 
tain nombre  de cc. de ce liquide ; on traite l'extrait refroidi p a r  
I'alcool fort, qui  précipite les sulfates minéraux, tout en dissol- 
vant SÛ'I-12 l ibre (on sait également que I'alcool dédouble les 
bisulfates en sulfates neutres insolubles et  en SOkB2 qui  entre e n  
solution dans l'alcool) ; on reprend l'extrait deux ou trois fois 
par l'alcool fort ; on (:tend cl'eaii les liqiieurs alcooliques r h n i e s  ; 
on les porte a l'ébullition, afin de  cliasser l'alcool et de  décompo- 
ser l'acide sulfo-éthylique qui a pu se  former ; on dose cnsuite 
S O ' I P à  l 'aide du  clilorure de  baryum. 

M .  Van Engelen s'est demandé si ce procédé permet de retrou- 
ver la totalité de S O b H ï  l ibre. 

A cet effet, il R prkpari: un certain voliirne d'une snliitinn ren- 
fermant O gr. 4 7 3 8  d e  SO"2 l ibre  et O gr. L986 d e  sulfate d e  
potasse, dont la pureth avait été vérifiée; il  a soumis le  mélangeau 
prockdé habituel ci-dessus indiqué;  il a obtenu, dans I'opErarion 
consistant doser Sû iHVibre ,  un précipité d e  sulfate d e  baryte 
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pesant O gr .  893 dans une expkriencc: et O gr.  9 l l  dans une 
deuxième, ce qui correspond à 0 gr. 373 et O g r .  385 de SOLIF, 
au lieu d e  O gr .  4.738. 

11 a dosé ensuite SOLH2 du  sulfate de  potasse ; il a obteriu 
O gr. 899 d e  sulfate d e  baryte tlaiis une cxpérience, e t  O gr.  8 7 1  
dans une dcuxii.me, c e  qui correspond à O gr. 6 7 2  et O gr .  651 de 
sulfate de potasse, au lieu de  O g r .  4986. 

Ces cliiff'res montrent que,  par le traitement liabitucl, on n'en- 
lève pas la totalité de  SOil l?  libre, e t  qu 'une notable partie dr cet 
acide est reteriuc l'état d c  bisulfate. 

I'eri.ieyaiiui.e d e  ~wtiissiiniii, réiictil' des  composés 
pliéuolitliies. - hl .  G.  CANDUSSIO jçioixale di f / l r i ) l (~r i~~  di 
' I '~ , i /~.s le.  1900,  p .  197.) -- Ce réactif est une solution à 1 p. 100 rlc, 
ferricyanure d e  potassiuni, adtlitionn6e de 10 à 20 pour 100 
d'ammoniaque pure et surtout exempte de  fer. Le pliénol et le 
gaïacol du  cornnlrrce donnent uri précipité brun ; le  thymol e t l a  
morphine,  un  prdcipiti. blanc jaunâtre ; le gaïacol syntliétique, 
un précité jaune ; le naplitol donne une coloralion violet-noir ; 
le salicylate de  soude, la vanilline, la pliloroglucine, une colora- 
tion jaune.  Ces réactions sont alterées p a r  les agents rkiucteurs ,  
(phospliite et liypopliospliite de soude, furrnalcléliyde, sulfite de 
soude, e tc . )  A .  D. 

Recherclie e t  dosage d e  In vapniiim de mimerciire 
dua is  I'nii.. - SI. I i U K i i E L  (1'hai~trrac~:ictische Centmlhadle,  1899, 
p. 56).  Quand on dose le mercure contenu dans l'air a l'état de 
vapeurs par  la métliodc usuelle, c'est-à-dire e n  faisant passer 
l'air sur  une feuille d'or,  tout le mercure n'est pas précipité. 
L'auteur l'a prouvk. t:ri faisant passer, après 110p8ration, les va- 
peurs dans un  tube rempli d'acide nitrique. 

Il  reconiinande la méthode suivante : Dans un tube de verre 
sec, d e  2 à 3 millimètres d e  diamètre, on met  quelques grains 
d'iode, et on y fait passer lentement l 'air à analyser (de 50 a 100 
litres) ; la réaction est si nette, qu'on peut encore reconnaître à 
l'oeil nu  1/100 de milligr. de  iricrcure, par  la coloration rouge 
de l ' iodure mercurique formé ; celui-ci est lav4 avec quelques 
gouttes d'iodure d e  potassiuni ; on filtre rapidement pour  Gpa-  
r e r  l'iode en excès non dissous ; on ajoute dc la lessive d e  soude 
au filtratuin pour  combiner l ' iode l ibre  ; puis on fait passer un 
fort courant d'liyilrogène sulfuré ; la quantité de  mercure est 
déterminée par voie calorimétrique, par  coiriparaison avec une 
solution de  siiblinit': traitée de la  m&!iic, fac;on par l'hydrogbne 
sulfuré. C.  F. 

P répnriitioii dli iiitrite dnulmle (le scitliiiiii e t  d c  
cobalt et soin eiiiploi tliiiis Ic dosage d e  la puttisse. - 
M .  E. BULi\IA,UN (Zeits. f .  auul!j l . Chenlie, 1900, p. 286). - .4prbs 
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avoir fait l 'historique du procédé, d e  M .  de  Koninck e t  e n  avoir 
démontré les avantages, l 'auteur insiste sur  la nécessité d'avoir a 
sa disposition u n  réactif d'une grande pureté ; i l  conseille d e  le  
préparer de la façon suivante : on  dissout 139 g r .  de nitrite de  
sodium dans 150 cc. d'eau chaude ; lorsque le liquide a atteint la 
tenipéralure de 40 a 50 degrés et qu'il s'est déjà formé des cris- 
taux d e  nitrite de  sodium, on ajoute 60 gr.  de  nitrate de cobalt 
en cristaux e t  peu à peu 50 cc. d'acide acétique a 50 p .  100. On 
a soin, pour hâter la dissolution, d'agiter vigoureusement l e  mé-  
lange et l'on fait passer dans le liquide, pendant une demi-heure,  
un fort courant d'air. 11 se produit alors un  p r k i p i t é  b run  assez 
abondant, qui  se  dépose au bout de 2 heures ; on filtre en décan- 
tant, e t ,  lorsque tout Ic liquide clair est passé, oii jette le précipité 
sur  l e  filtre; on  redissout le precipité brun (qui se compose 
e n  majeure partie de  nitrite double de sodium et de cobalt et 
d'un peu de  nitrite double de potassium et de cobalt) dans 
50 cc. d'eau entre 70 et  80 degrés ; on filtre d e  nouveaii et l 'on 
réunit le- liquide a la solution claire primitivement obtenue ; on 
a ainsi environ 300 cc. de liquide ; on  ajoute 250 cc. d'alcool à 
96O ; cette addition se fait petit a petit et en agitant constamment 
le liquide ; on évite ainsi la formation d'un précipité t rop  pulvé- 
rulent ; au bout de quelques heures, la matiare s'est déposée au 
fond d u  vase ; on filtre e t  on enliive les derniSres traces d e  
liquide a la t rompe ; on  lave à quatre  reprises différentes avec 
25 cc. d'alcool et, à deux reprises, avec 23 cc. d'éther ; puis on 
skclie a l 'a i r ;  on a ainsi d e  50 à 53 gr .  d e  riitrite double, lequel 
se présente sous forme d'une poudre jaune cristalline. Le rende- 
ment est d'environ 75 p. 100 d u  rendement théorique. 

Lorsqu'on ajout* quelques cc.. d'une solution concentrée de ce 
nitrite double i une solution même très étendue d'un sel d e  po- 
tassium, on obtient uii précipité jaune de riitrite double d e  potas- 
sium et  de  cobalt. Lorsque la liqueur à examiner ne renferme que  
des traces d'un sel de  potasse, il peut arriver que  le prkcipité ne  
se forme pas immédiatement ; un  léger frottement contre les 
parois du  verre, avec un agitateur, le fera apparaitre. 

Dans la pratique, on  opbre comme suit : dissoudre de O gr.  3 à 
O g r .  5 environ d e  nitrite double dans 2 à 3 cc.  d'eau froide e t  
ajouter celte snliition a u  liquide à analyser également froid ; l a  
réaction acquiert son maximum d e  sensibilité en présence des 
chlorures, des nitrates et des  sulfates d e  potassium et  de  sodium. 
II faut éviter la présence de l'acide phosphorique. En général, la 
réaction s'effectue d'une maniùre satisfaisante, e n  présence d e  
petites quantités d'acide acCtique, d e  carbonates alcalins, de  sels 
de magnésie ou  d e  chaux;  mais il faut écarter alisoluinent les 
acides minéraux libres et  les alcalis caustiques. 

Le reactif se  décompose rapidement lorsqu'il est en solution ; 
la nécessité s'imposo dgnc d e  le  conserver en poudre et a l 'abri 
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de l'humidité. L'emploi de ce produit pour  l'analyse se généralise 
d e  plus e n  plus. .T. W. 

Dosage voluiriétriqiie d o  iiiitngauP,se dmnw l e u  
nioiigiiunteu à l'aide de soliitioiis tilcnliiieu d'aciclo 
arsérrieiix. - 31. HEICIIARD ( C h m .  Zeil. ,  189'3, p.  801). - 
L'acide manganeux se décomposr: à froid sous l'influence d'une 
solution alcaline d'acide arsénieux ; dans les solutions aqueuses, 
méme concentrées, il faut cliauffer vers 50 degrés. Cette réaction 
peut être utilisée pour le dosage du  mangankse dans les manga- 
nates, Ia décornposition se faisant d'aprés la formule ILKZrlnl)" 
5As203 = 5i-\s2W+ $ K 2 0  + f Mn0 ; par  suite, 5 molécules d'acide 
arsériieux équivalent à 6 atomes d e  manganèse m6tallique. 

G .  S. 

IBétermiiintion rapide tlc petites qiinntités d e  cui- 
vre dans les scories. - M. ÇII. F. SHELBY (Engiwer utid 

mini>~g Jonrn . ) .  - 5 gr. de scorie pulvériste sont introduits dans 
une capsule (le porcclaine, humectés avec 2 oii 3 cc. d'eau, e t  agi- 
tés pendant qu'on ajoute 10 cc. d'HC1 concentré et i cc. d'Az0311. 

On chautfe jusqu'à rlbshydratation coniplbte de la silice gélati- 
neuse ; on laisse refroidir ; puis, on chauffe d e  nouveau avec 
10 à i 5  cc. rl'IIC1 concentré ; on fait bouillir, on dilue et on filtre, 
e n  lavant plusieurs fois par décaritatiori. 

On ajoute au  filtratum (environ 150 cc.) une quantité suffisante 
d'une solution saturée d'liyposulfite de  soude, pour réduire  le fer 
à l'état ferreux, et on  introduit dans la solution un  niorceau de  
feuille de zinc enroulé. Il se  produit un dégagement d'liydrogéne 
sulfuré et,  en 30 secondes environ, le cuivre e s t  prhcipité sous 
forme de  Cu2S. 

On laisse le  zinc se  dissoudre entièrement, puis on filtre l e  sul- 
fure d e  cuivre, e t  on le lave. 

On introduit l e  filtre e t  son contenu dans u n  vase conique; on 
ajoute 5 cc. d'AzOqH, un peu d'eau, e t  on chauffe jusqu'i  dissolu- 
tion complPte; on laisse refroidir;  on rend ammoniacal ;  on 
filtre et on lave, de m a n i h e  a obtrriir 60 à 75 cc. de  liqueur. 

Après refroidissement, on titre au  cyanure de potassium. 
Le sulfure de cuivre ainsi obtenu est plus facileinent soluble 

dans AzOW que celui obtenu par  précipitation à l'aide d'un cou- 
rant  d ' h y d r o g h e  sulfure provenant d'un générateur quelconque. 

Il est nécessaire d'éviter l'ernploi d'un trop grarid eacésrl'hypo- 
sulfite ; on  doit e n  ajouter simplement jusqu'à décoloration de la 
liqueur. 1'. T. 

Acide aalicyliqne dnns  le^ vins. - hl. L. ZANARDI 
(Ann. Soc. chim. Milan, 1899, p. 134). - La présence des acides 
gallique et tannique dans un  liquide ne permettant pas de 
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d6c6ler d'une façon indiscutable l'existence siniultan6e d e  l'acide 
salicylique, voici une 1r1od:fication à la m6tliodc habituelle : 
100 cc. de  vin, prtkilablement acidulés par quelques gouttes d e  
SOLIir, sont agitks avec 50 cc. d'un mélange a parties égales 
d'étlier e t  d'étlier d e  pétrole ; on agite morlérkmerit à plusieurs 
reprises, en éviiarit d'émulsionner le  liquide ; on décante ; on 
répéte le  lavage deux ou trois fois, en employant chaque fois 
50 cc. de  dissolvant ; les liquides éthkrks sont alors hvaporés a 
siccité au bain-niarie ; le résidu est repris par 23 cc. d'eau 
additionriCe de quclqiies cc. d e  solution d'azotate d'argent ammo- 
niacal ; l'acide gallique, le tarinin e t  les autres  substances 
analogues sont oxydés lentement à froid, plus rapidement a 
cliaud, avec formation d 'un prkcipité b run  d'oxyde d'argent et 
d'argent réduit ; le liquide prend une coloration rose ou rouge 
bruu ; l 'acide salicylique n'est pas attaqué ; le liquide Gtant alor* 
acidulé par  S 0 5 1 1 h t  traité par  le mélange d'étlier d e  pétrole 
et d'kther, le dissolvant eiitraine l'acide salicylique, qu'on 
reconnaît par  la coloration violette qu'il communique à la solu- 
tion de perchlorure de  k r .  A .  D. 

IDcrsagr de I'an~nioniaque. - M .  WINKLER (Chem. Z e i t . ,  
1899, p. 5 4 1 ) .  - L'auteur dit  que  la métliode calorimétrique 
recominandéc n'est praticable qu'avec u n  réactif de Kesslcr de 
curnposition déterminée. Le réactif préparé au  moyen du  chlorure 
de  mercure contient du clilorure de poiassium, qui diminue con- 
sirl6rablenierit la sensiliilit6 (111 rkactif e t  donne, au lieu de la 
coloration, un précipitk jaune pale, même e n  présence de beau- 
coup de sel de  Seigriette, de  sorte que la comparaison entre les 
colorations est irripossil)le. Au lieu de  chlorure de mercure,  on  
doit employer l ' iodure ; voici la composition du  réactif employé 
par l'auteur ; 10 gr. d'iodure d e  mercure,  5 gr.  d'iodure de potas- 
sium, 2 0  gr. desoude et  100 cc. d'eau. L'iodure de  mercureest tri- 
turé dans un  mortier de  porcelaine et  versé dans un ballon ; puis 
on ajoute I'iodllre de potassium ; on dissout la soude caustique 
dans l'eau e t  on l'ajoute en refroidissant ; on  laisse la solution 
s'éclaircir par  le  repos, et on la conserve a l'obscurité ; si l 'eau a 
arialyser est tellmient dure qu'elle donne un précipité avec le sel 
de Seipnette, on doit la diluer avec de  I'cau exempte d'ammo- 
niaque. C. F. 

Cii nouvel iiidienteur. - M. J. FOKM.ANEIi. (Zeils. f .  ann- 
lyi. Chmir ,  1900,  p. 99).  - Ce noiivcl indicateur est constitué par  
une matière colorante connue sous le nom de cwt,  d'clliznrine B. ; il 
sert aussi bien pour  les titragcs alcalimétriques que pour  les 
titrages acidimétriques. 

Cette matikre colorante appartient aux groupes des oxazines et 
des thiazines ; elle est constituée par  une poudre d'un noir v e r d i -  
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tre,  qui  est assez facilement soluble dans l'eau, en donnant une 
solution de cou le~i r  vert sale. L'alcool dissout également cette 
matière colorante, mais plus difficilement que  l'eau, et donneune 
solution rouge clair. 

Par les acides, la suluiion aqueuse verte devient rouge carmin, 
e t  cette coloration est ramen6e au  vert par  les alcalis. On peut 
même préparer du papier coloré, soit avec lii solution verte, soit 
avec, la solution rouge, et l'utiliser cornirie le papier de tour- 
nesol. C. F. 

Béîuliiie, nouvrnii colorant vi-géîni.  - hI .  KI<[- 
CHhRDT (Giomale d i  f a î m ~ i a  d i  l 'rieslr, 1899, p .  330). - En fai- 
sant bouillir la racine de  Betuln a l h  avec un alcali, on obtient, 
aprés filtration, un  liquide rouge fonco, qui  donne un  prkcipité 
p a r  RCl. Ce prbcipité, lavé e t  séché, se  présente sous forme d'une 
poudre rouge brun, d'une odeur  de  cuir,  d'une saveur légèrement 
amère,  qui constitue la Bitdine. Eri triturant dans u n  mortier de 
porcelaine O g r .  5 d e  bétuline avec fi gr. d'alcool a 900, additionné 
de  quelques gouttes de  glyaérine, on obtient une solution qui, 
diluire avec 20  gr.  d'eau distillée, donne u n  liquide d'une couleur 
rouge sombre.  L'alcool rend la coloration plus stable ; une petite 
quantité d'alcali augmente l'intensité de la coloration ; les acides 
la diminuent et, dans la solution diluée, st':pnrent la matière colo- 
rante. Avec AZOV[, la matibre colorante est p r k i p i t é e  en rouge 
violet ; la solution alcoolique prend la niéme couleur. Les acides 
organiques ne  précipitent pas la matière  colorante. Les solu- 
tions aqueuses d e  sulfate de quinine et d'acétate de plomb la sé- 
parent.  Le perchlorure de  fer se colore en vert-noir.  A .  D. 

Proei-dk I'ncilê pour In di:leriiiiiintinii des nlcnloi- 
des sn l i f in l~ l e s .  - M. I I .  hl. CORDIX (Be~xtite d .  d e u t s .  chem. 
Ges., 1899, p. 2872j. --Lorsqu'on ajoute, à une  solution aqueuse 
d'un alcaloïde, un acide libre, e t  qu'on détermine la précipita- 
tion d e  l'alcaloïde par l'iodure d e  potassiiim ou par  l'iodure 
double de mercure et  de potassium, le précipitir formé contient 
une proportion d'acide équivalente a l'alcaloïde. De rnéiiie, lors- 
qu'on dissout un alc,aloïde dans un  volumc déterminé d'acide 
normal en excès et qu'on ophro la précipitatiori par  un  des 
moyens indiqués ci-dessus, on peut, après  avoir étendu d'eau, 
ti trer l'acide l ibre  par  la potasse en présence de la plilaléirie du  
plir5riol. Par riiffhrerice avec l'acideernployé, on a I'acirle combiné 
à l'alcaloïde. 

Connaissant le poids moléculaire d e  ce dernier,  et sachant 
qu'il est comhiné a une quanlité équivalente d'acide, une simple 
proportion permet d e  calculer le poids (le l'alcaloïde conibiné.La 
précipitation des alcaloïdes par  les sels ci dessus iridiqués n'est pas 
absolument complète, mais, en pra t iq~ ie .  elle est tout ?i fait suffi- 
sante. 
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Dans les essais, o n  se sert de solutions d'HCl NI20 et  d e  
potasse N/20 ; les deux solutions doivent s e  correspondre parfai- 
tement ; on  pkse O gr.  2 de morpliine chimiquement pure, déshy- 
dratée à 120 degrés; on l'introduit dans un flacon gradué d e  
100 cc . ;  on ajoute 30 cc. d'HG1 titrA, et  l'on ajoute par  petites 
portions, en ayant soin d'agiter chaque fois, une solution d ' iodure 
de potassium iodur6 (10 gr. d'iode, 15 gr. d'iocliire de  potassium 
par litre), jusqu'a c e  qu'il ne se forme plus d e  précicité ; o n  
étend a 100 cc.  ; on bouche, et l'on agite, jusqu'à ce que  le pré- 
cipité soit dCpos6 ; le  liquide rouge devra être  bien t ransparent ;  
on filtre ; on décolore 50 cc. du liqiiide filtré a l'aide de  quel- 
ques gouttes d'une solution a 10 p.  i0D d'hyposulfite de sonde,  e t  
on titre par  la potasse, aprbs addition de phtaléine du phénol. 

1 cc. d'acide NI20 = 0.0137 de  morphine anhydre.  
1 cc. )) = 0.0184 d'liydrastine. 
1 cc. )) x 0.0160 de  strychnine. 
1 CC. n = 0.0103 de  cafeïne (cristallisée). 
1 cc. )) = 0.0139 d'atropine. 

' I cc. )) = 0.0146 de  cocaïne. 
Dans le dosage d c  la caf6ïrie, i l  faut prendre 50 cc. d'acide 

titré. I'our les autres alcaloïdes, 30 cc. suffisent. 
La berbérine et la colchicine n e  peuvent se doser par  ce 

procédé. 
- 

J. W. 

llosuge de I'alaool en prbsence de l'éther de pé- 
trole. - M .  DKOOP RICIIMOND (The Analyst, 1899, p. $01). - 
On agite 20 cc. du m8lange avec 25 cc. d'eau satur tk cl'etlier, et 
on note le volume de  la couclie éthérée ( A ) .  On laisse s 'écouler,  
la couche aqueuse, e t  on agite la courhe  étliérée'une deuxiéme 
fois avec 25 cc. d'eau saturee d'éther; on note le  volume d e  la  
couclie éthérée (6). Dans ces conditions, 2 A  - B représente l e  
volume d'éther et d'6tlier de pétrole et (20 + B - 2 A )  x 5 repré- 
sente la proportion d'alcool (en volume). 

Pour doser l'éther d e  pétrole, on prépare  un mélange d e  20 cc. 
de SOLH2 a 90 p. 100 et 20 cc. d'acide acétique crintallisaùle, et 
on refroidit ; o n  verse dans une buret te  10 cc. de  la l iqueur  a 
examiner (ou de couclie éthérée aprbs dosage de I'alcool), e t  on  
ajoute peu  peu le ~iiélarige acide, en agitant viverrierit aprés 
chaque addition. -4prBs séparation, on mesure le volume d e  la 
couche d'éther de pétrole. G. S. 

Illuile de iiimïs tlniis 1:Piuile de cotoii. - 3lM. G. MOR- 
PURGO et A .  GOETRI (Giornale di fnrmacia di Trieste, 1899,  
p .  358). - Les germes de maïs renferment 20 p. 100 d'une huile 
jaune doré, prkparbe en Amhique  s u r  une  vaste éclielle. Entre 
autres emplois, celte huile servirait a abaisser le point de  congé- 
lation de l'liuile de  coton. 
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Deux Qcliantillons d'liuile de  maïs ont donné à l'analyse les 
résultats suivants : 

Indice de  réfraction (Zeis-Wollny a 2 5  degrés) 7 1 . 2 5  - 70.00  
- de  saponification . 188.1  1 - 1 8 0 . 8 2  
- d'iode . . . . . . . . .  1/17-60 - 124.30  

- d'acétyle . . .  
- d'iode des acides gras . .  i 5 1 . 8 0  - 130.20  

Degré tliermique (Maumenti). . 73 degrés 5 - 72 degrés O 
Point de fusion des acides g ras .  . 18 degrds - 2 0  degrés. 

L'huile de  coton ditfkre surtout d e  l'liuile de maïs par  l'indice 
d'iode et  le point d e  fusion des acities gras. L'indice d'iode, dans 
u n  mAlange des deux huiles, augrneilte propoitionnellcment à la 
quantité d'liuile de maïs ajoutée, tandis qu'au ccntraire, Ie point 
de  fusion des acides gras s'abaisse. 

Les mélanges suivants ont donné : 
Indice d'iode Point de fusion 

- - 
i de  coton pour i de niaïs . . .  i  1:~. 7 0  310-32 
2 - i  - . . .  1 1 1 . 2 0 5  34O-3L0û 
i - . . .  2 - 1 1 8 . 3 0  29'-30' 
3 - i - . . .  1 4 0 . 8 0  300-360 
4 - 1 - . . .  1 0 7 .  4.0 

Des cliifi'res obtenus, il résulte q u e  l'addition de 2 3  p .  100 
d'huile de  maïs 3. l 'huile d e  coton ri'altCre ni l'indice d'iode ni 
l e  point de fusion des acides gras, au  point d e  perrriettre de cori- 
clure à ilne falsification. 

La fraude n e  parait  pas réniun8ratrice, puisque I'liuile de 
maïs est plus clihre que l 'huile de coton, niais, le point de congS- 
lation de l'huile de coton étant abaissé, la valeur de  cette huile 
augmente. 

La présence de  l'huile de  coton est facile à déceler dans l'huile 
de maïs. La réaction de  Becchi se produit avec i 0  p.  1 0 0  d'liuile 
de  coton. 

Les caractéres organoleptiques ne sont pas nets, parce que 
l 'huile de  coton, préparée avec des graines chauffées, présente 
une odeur  et une saveur rappelant l'huile d e  maïs et  que, d'autre 
part,  l 'huile de maïs rbcente et  préparée avec soin est presque 
inodore. 

Un mélange h parties égales d'huile et d'éther donne,  par  agi- 
tation avec 5 volumes d'alcool à 95', une kmulsion qui laisse peu 
à lieu .déposer l'liuile. Le liquide étliéro-alcoolique, filtré et 
évaporé au bain-marie, donne un résidu a odeur  d e  poleuta dans 
le  cas où l'huile de  niaïsexiste en quantité notable. Cette réaction 
a une valeur relative, si l 'huile de  maïs est rkente. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Recherctias rétronpectives sur l'art d e  ln distil- 
latiou, par J .  I)L.JAHDIN ; 1 vol. de 236 pages, illustré d e  nombreuses 
gravures. - Chez l1auli:ur, 2'4, rue  I'avke, Paris. - Voici u n  livre qui  in- 
téressera vivement tous ceux qui  compulsent avec plaisir les ouvrages 
ancieris e t  y c1ic:rcliprit I'cirigirie d e  rios c:ciririaiss:irices actuelles. II. 1hij:ir- 
din a réurii un grand noinhrc d'anciens tlocuments, vieux ouvrages des 
xve et  xvre siixles, gravures, anciens appareils, relatifs a u  vin, à la  
distillalion et à l'alcool. Il en a formé une collection du plus g rand  inté-  
rkt, e t  il s'est proposé, dans l'ouvrage actuel, d'eri présenter  eri quelque 
sorte la  quintessence. 

L'auteur aroiie rnodesteriient, dans SR préface, qu'il  n'y a rien dans  ce 
l i r rc  qui lui soit perwnriel.  Saris doute, il se  h o m e  presque iiniqiiemerit ;i 
citer scs auteurs ,  rriais il fait cependant ccuvrc personnelle en extrayant 
d e  cetle masse d e  docurrierits ancicris les parties les plus intéressantes 
et en les groupant  pour nous en montrer  la suite logique. 

(1 E n  r6unissnnt Loos ces documerits, di t - i l ,  nous n'avons pas e u  I'in- 
tention de !xiblier une étude scientifique, m a i s  de parler trés simplement 
aux yeux de ceux qui voudront hien feuilleter nolre ouvrage, en l eur  
montrant surtout l 'histoire d e  l'alcool par  la hihliograpliie et pa r  l ' image. i) 

Aussi, l'illustration joue-t-elle un g rand  rô le  dans  ce livre. M .  Diijardin 
y a reproduit u n  g rand  nomhrc d e  vieilles gravures et [le figures extraites 
d'ariciens ouvrages. On y voit datiler les Formes les plus variées et les plus 
bizarres d 'apparei ls  dislillatoires. 

Voici corrimcrit l 'ouvrage est divisé : l'liistoire d u  vin ; les origines de 
I'ülcool ; la  distillation pxr les Egyptieris et les alctiimistes grecs ; la dis- 
lillatiori cliez les Arabes et  d'après les  manuscri ts  syriaques ; la distil- 
lation au moyen i g e  et  les alctiimistes ; la distillation aux  xvie et  xviie 
sikcles ; tes vases distillatoircs aux xve et xr ie  s ièdes ; la corporation des 
distillateurs-lininnadiers ; 1'an:ilysc des priricipaux ouvrages s u r  la  distil- 
latinri de i5JO à 185.0. L'ouvrage se terrriine p r  l'liistoriqiie de l'alcoonié- 
tric. 

Les lecteurs d e  cet ouvrage verront  donc défiler (levant eux toute I'liis- 
toirc de l a  distillation ; félicitons M.  Dujardin d'avoir su la leur  présenter 
d'uiie maniere si complète et  s i  attrayante. 

X. R .  

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

L i a t e  der Iirevets d'invention relatifs à In chimie 
domaiidCs en I'rniiee d u  24 avril au i - i  mai 
1900 (1). 

299,616. - 24 avril 1900. - Martin. - I1crfeetiounement apporté  ti la  
fabrication d e  l a  baryte caustique anhydre. 

299.919. - i e r  mai  1900. - Fitch. -Fabricat ion d'un nouveau pro- 
du i t  dCtersif. 
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300.114. - 8 mai 1900. - société L. Durand, Huguenin et Cie. 
- Procédé pour  la f;il~ric;itiori d e  gallocyanines sul- 
foniqucs. 

300.287. - 11 avril 1900. - Socibt6 F a r b w e r k ,  M ü h l h e i m .  
V o r m .  A. L e o n h a r d t  et Co. - Production d'acide 
phénylglyciné ocarhoxylique e t  d e  ses dérivés. 

300.303. - 1 4  mai 1900. - Société C. F. B o e h r i n g e r  et S o h n e  
- Procédé d e  préparation des acides oxyphényltartro- 
niques. 

(1) Coiiiiriunic:ation de MM. Marillier e t  Llohelct, OKce  international pour 
l 'obtention des brevets d'inventiori en France et à l ' l l ranger ,  42, boulrvard 
Bonne-Nouvelle, Paris. 

Errntii~ii. - Dans une  note s u r  lc  dosagcvo lun ie ' t~ ipe  de l'acide 
boyigue,  publiee dans le no du 15 août, page 293, l igne 26, il faut lire 
0,738 d e  borax, au lieu d e  0,475. 

Page 2 9 i ,  lignes I l i  et suivantes, rectifier de la  maniere suivante le 
mode opératoire pour l'analyse d 'un rnél;inge d'acide borique libre et de 
borax : 

On verse d m s  la  snlutiori iiri excés d'acide snlfiirirriie titré. dorit ori 
niesurc exaclernerit le volume, et  on ajoute de la soude titrée, en prEsence 
d u  salicylate ferrique, jiisqu'au virage j aune-garance  ; on l i t  s u r  la bu-  
ret te  le nornlire de cc. ajoutés ; on a ainsi l e  volume de solide nécessaire 
2 l a  saturatiiiri d e  l'acide sulfurique non combine la  sourie d e  horax ; par  
d i f i r e n c c  avec l e  volume d'acide primitivemeni ajouté, on a l'acide com- 
biné à la soude du horax ; on  e n  déduit,  pa r  le calcul, la proporlion d e  
borate de  soiirle e l  d'acide borique r:onitiiri$. 
- D'autre parl,  on t i t re  l'acide borique total. 

P a r  différence, on a l 'acide Iioriqiie lihre. 
Il est necessaire, dans tous ces essais, d'opérer s u r  un petit volume de 

liquide. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS.  
Nous iriforrrioris rios li:c:teiirs qu'en qualit6 de  secret t i re  g h k r a l  rlii Suri- 

dicat des cliimistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et  les 
offres le permettent, de procurer des cliiniistes aux  industriels qui  e n  ont 
besoin et  des places aux chimistes qui  sont  à l a  recherche d'un emploi. 
Les insertions que  rious faisons dans  les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser k M. Crinon, 45, rue  Turenne,  Paris. 

muni de st;rieuses réferences demande emploi dans l'indus- CHIMISTE trie, en France ou B l'otriinger. - S'adresser au Hureau des 
Annales de chimie analytique. 

A CEDER !&boratuire d'analy ses agricoles, industrielles et niddicales 
installe! daris grande ville de province. - Conditions avan,  

tageuses. - S'adresser a u  Bureau des  Annales. 

Le Gérant : C. CRINON. 

Laval. - Imp. parisieuut: L. B A R N ~ O U D  & Ca'. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

S u r  la dosage d u  plomb daims lu gnli?rie 

Tout récemment ( i ) ,  M. Georges Guéruult a publié une note 
sur le dosage du  p lomb dans les minerais cupro-plombifères, a 
gangue calcaire. 

L'auteur y dit avec infinimerit de raison que  les métliodes par  
voie skche ne  sont pas applicables à, ces minerais riches en cui- 
vre, parce qu'il est impossible d'ol)tcnir le culot d e  plomb entih- 
rement exein'pt d e  cuivre. Mais je n e  puis pas partager sa 
manière de  voir,  en ce qui concerne l'irnpnssiliilitti de  doser  l e  
plomb, à l'état d e  sulfale, lorsque la gangue est calcaire. 11 est 
bien vrai que,  dans ce cas, on prkcipite la chaux,  e n  même temps 
que le plomb, mais, vu la solubilitk du  sulfate calcique, le 
dosage d u  plomb,  sous forme de sulfate, ne  souffre aucune diffi- 
culté. 

En prenant certaines précautions, on obtient d e  trks bons résul- 
tats, et on me permettra de décrire la niCtliotle csacle  e t  rapide 
que j'emploie fréquemment ,  à mon entikre satisfaction. C d t e  
méthode n'est pas bien neuve, niais je crois qu'elle est moins 
connue qu'elle rie mérite, e t  j 'iiriore i qui il faut en at t r ibuer  l a  
paternité. 

Voici la manikre dont il faut p rocéder  : on opère sur  i g r .  d e  
minerai très finement pulvériss, qu'on traite, dans une fiole 
d'Erlenmeyer, p a r  10 cc. d'acide nitrique concentré ( U  = 1,4) ,et  
on chauffe au  bain-marie bouillant, jusqu'à complète désagréga- 
tion, ce qui  nécessite ordinairement une demi-heure environ. 011 
ajoute alors 5 à 6 cc. d'acide sulfurique concentré et on chauffe, 
de préférence à feu nu, jiisqu'à apparition d e  vapeurs d'acide 
sulfurique. On laisse refroidir un p e u ;  on ajoute environ 50 cc.  
d'eau et or1 cliauffe au bain-rriarie bouillarit, pendant 15 i 20 rriiriu- 
tes. -4près complet refroidissenierit, on décante sur  un filtre, e t  
on lave par  décantation, une fois à l'acide sulfurique à 1 p. 100 
et trois fois à l'eau froide. Onarrose ensuite lerésidu, presque en- 
tièrement resté dans la fiole de décomposition, par  25 cc. d'une 
solution d'acétate d'ammoniaque a 33 p. i 0 0  ( D  = 1.07);  on  rend 
lal iqueur  légèrement aminoniacale,et on  porte vivement à I'ébul- 

(i) Annales de  chimie analytzque, l 5  octobre 1900, p. 372. 
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lition. Dans ces conditions, tout le sulfate plombique se dissout ; 
on filtre à travers l e~némef i l t re  qui a ~ a i t  déjà servi, et onrecueille 
la liqueur fillrée dans un petit gobelet. On lave la fiole et  le filtre, 
à trois reprises ditrP,rerites, avec une solution bouillante d'acé- 
tate d'ammoniaque a 5 p .  100; on précipite le plomb par l'addition 
de 5 a 6 cc. d'acide sulfurique concentré, et on abandonne au 
repos pendant 2 ou 3 heures. Le prkcipité d e  sulfate plonibique est 
recueilli su r  un filtre et lavé successivement avec de l'eau conte- 
nant 1 à 2 p.100 d'acide sulfurique,avec de l'eau alcoolisCe et avec 
de l'alcool fort. On termine le  dosage de  la mariière ordinaire .  

Lorsqu'on a affaire i une  galbrie à gangue triis calcaire, on 
observe, au-dessus d u  précipité de sulfate ploinbique, uriecoucbe 
de  gypsel sous forine de fines aiguilles. 11 suffit,dane ce cas, d'kli- 
miner la plus  grande quantité possible de  liqueur claire surna- 
geante, de traiter par  250 cc. d'eau et 1 à 2 cc. d'acide sulfurique 
concentr6,et d e  cliaufkr au bain-marie  bouillant,pendant 1 heure 
a i heure  1 /2 ,  en agitant frkqueniment. Dans ces conditions, tout 
le sulfate calcique entre en solution, e t ,  après avoir laissé refroi- 
d i r ,  on  soumet  l e  sulfate plorribique p u r  aux traitements ordi- 
naires. 

Lorsque la galéne à examiner renferme de l'antimoine, on 
ajoute quelques grammes d'acide tartrique: ou  mieux de  sel de 
Seignette, pour  enipéclier la prdcipiiatiori d e  I'anliriioine, sous 
forme de composé oxygéné (Sb20< SSb?Ob ou Sb20';),  par  l'acide 
nitrique. 

La solution sulfurique provenant de la filtration du  sulfate 
plombique contient tous les autres métaux. Pour g doser le cui- 
vre, on l'additionne de 10 cc. d'acide sulfurique concentré ; on 
chauffe a l'ébullition et  on t rai te  par une solution bouillante d'hy- 
posulfite sodique. Dans ces conditions, le  cuivre est précipité et 
on l'évalue soit sous forme de  sulfi,ire ciiivrcux ou  cuivrique, 
soit à l'état d'oxyde cuivrique, soit pa r  voie iodorribtrique (1). 

Sur le dosage de  l'entrait sec 

Par M. HESRI LASRI.:. 

'J'ai lu souvent, dans les Annales de chimie analytique, des dis- 
cussions relatives à l'obtention d e  l'extrait secdes vins, urines, etc. 
Cela m'engage à puhlier,  à cet égard,  quelques observations, 
ainsi que la description d'une m6lliodc qu i  m e  r8iissit très bien. 

On sait q u e  lé tuve  a 100 degrés a J e  nombreux iuconvénients. 

(1) Annalei de  chimie annlylque, I ü  janvier 1900, p -  2- 
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Certaines substances organiques perdent,  dès cette température, 
d e  l'eau de constitulion ; d'autres, et en parliculier la glycérine, 
commencent a se volatiliser leniement. Ces causes réunies font 
qu'on ne peut arriver à un  poids constant, e t  que,  par  suite, l e  
rbsultat dépend de  la d u r j e  d u  stJjour a 1'Etuve. 

L'évaporation dans le vide, à la température ordinaire, telle 
que l'a indiquée M. Jlagnier de la Source, est trks bonne, mais il  
faut un  temps t r è s  long pour obtenir le r tsul ta t .  

AI. Lahorde a dkjà proposé I t :  vide aidé d 'une t e m p h t i i r e  d e  
60 degrés. De m o n  côté, j'ai vkriiik qu'à cette tenipkrature, il n'y 
a p a s  à craindre la volatilisation de la glycérine e t  qu'on arrive 
facilement a avoir un poids constant. Je  crois doric qu'il serait 
dksirable q u e  ces  conditions fussent généralement adopt6es. 

Si l'on tente de  réaliser 1'opi;rrition dans u n  petit ballon plon- 
geant dans un  bain-marie, on se heurte à deuxdifficultés: d'abord 
les soubresauts, puis la condensation, daris le col du  ballon, d'une 
petite quantité d'liuniidité qu'il est difficile de  chasser, cette par -  
tie étant moins cliauffée. Je suis parvenu à h i t e r  ces inconvé- 
nients d e  la manière suivante : il suflit de  faire traverser le bal- 
lon par  un Ikger courant gazeux, trop faible pour  diminuer l a ,  
raréfaction d'une manière sensible. L'effet est d e  produire  la 
vaporisation p a r  la surface et d'ectrainer constaminent la vapeur 
d'eau, dont la tension se trouve ainsi réduite, d e  manibre à éviter 
la condensation. Pour la méine raison? la dur& d e  l'opération 
se  trouve de beaucoup diminuSe. 

Afin de  rSaliser ces conditions, on étire un tube auclialumeau, 
après avoir rasseiiiblé un peu de  verre, (le manière a ol~teriir un 
orifice capillaire aussi 61roit que  possible, voire mênie à le  fer- 
rrier coriiplèterrierit. On coupe le tulle un peu au  delà de la 
pointe capillaire, e t  on  l 'use avec une l ime fine, jusqu'à mettre 
cette pointe i nu.  On obtient ainsi un t rou à peine visible à la 
loupe et qui suffit à obtenir l'effet voulu. Ce tube, monté sur  le 
ballon relié à l a  t rompe à vide, ne doit faire baisser le  mercure 
que d'un centirnktre au plus, suivant qu'on bouche on qu'on 
ouvre son extrémité extérieure. II est assez curieux de  voir la jet 
d'air qui s'en échappe dans Ir: vide se propager sans s'élargir, 
comme cela aurait  lieu dans l'air, et,  s'il y a du  liquide au  fond 
d u  ballon, le  jet y forme une Iégiire dépression : les molécules 
d'air sont lancées indivitluellemerit coninie des projectiles. 

On peut monter  ce tube sur  un bouchon à deux trous. Mais je 
pr6fhre l e  souder intérieurenient à un autre  tube portant un tube 
soudé latéraleriicnt, a la manière d'un flacon d e  Durand. On a 
ainsi l'avantage d'employer u n  bouchon a un  seul trou, ce qu i  
facilite une  bien meilleure fermeture. 
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On emploie un  petit  ballon de  100 à 125 cc., préalablenient 
taré, placé dans un bairi-marie, boucli8 et  m u n i  d u  tube capil- 
laire et d'un tube de  dégagenierit courbé aussi prés  que  possible 
d u  bouchon ; on le  met  en relation avec la t rompe a vide, en 
interposant, si on le veut, u n  réfrigérant et des  flacons laveurs; 
on  chautfe le bain-marie à 35 degrés environ ; puis a n  élève pro- 
gressivement la température,  de  maniè re  toutefois à ne pas pro- 
duire  d'lbullition violente ; lorsque le contenu du  ballon est sec, 
on porte pendant quelque tenips In ternphat i i re  a fi0 degrtk; la 
dessiccation complète est trbs rapide, cette teiiipéi.atui,e étant 
trbs supérieure au point d'ébullition. 

Si l'on a employé 40 cc.  d e  liquide, l 'opéiation est terminee 
en moins de 2 heures. Nais on peut,  sans difficultA, opérer  sur 
25 et  même 50 cc. 11 faut seulenient un peu plus de  temps. 

Les pesées se font en suspendant le ballon p a r  un fil de  platine 
au crocliet de la balance. 

Le m h e  proc6tlé sert à l 'extraction de  la glycérine. II suffit de 
remplacer le bain-rriarie par  un bain d'air enveloppant le hallon 
jusqu'au haut d u  col e t  fermé par une plaque e n  deux morceaux 
portant des échancrures pour  le passage du  col.  On porte l e  bain 
d'air a une tempkrature d e  150 degrés, qu'on maintient pendant 
une heureet  demie, puis on élève cette ternptirature à 180 degrés; 
en deux heures, l'opération est terminée; mais, au  lieu d 'un cou- 
rant  d'air, on  fait traverser le ballon par  un courant  d'acide car- 
bonique raréfié, pour éviter urie oxydation possible. 

La glycérine disti1li.e est recueillie dans deux flacons laveurs 
contenant un peu d'eau ; on transvase dans un  ballon jaugé avec 
les eaux de  lavage des flacons e t  des  tubes, e t  l'on défkque pour 
enlever quelques matiéres cnipyreuniatiqucs ; enfin, on dose, sur  
une parlie aliquote, par  les procédés connus, de préférence, à 
mon avis, pa r  le  bichromate. 

Qu'il m e  soitperinis d e  réclamer. en terminanl cet article, mes 
droits de priorité s u r  la trorripe A vide. J'ai invent6 cet appareil, 
qui  porte tous les noms, sauf le mien,  au commencement de 
i 873 ,  comme en ténioignent un brevet pr is  en avril e t  une 
communication à l a  Société chimique faite e n  juin de  la même 
année:  elle était, dks lors, telle qu'on In construitaujourd'liui.  

- - 

Sur l'analyse d e s  briquettes ou aggloniér6~ 
de houille 

Par hi. G. A .  LE ROY. 

La littérature chimique est, à nia connaissance, très pauvre en 
indications analytiques sur  les briquettes de  houille. On peut, à 
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la vérité, employer, pour  l'analyse chimique de  ces produits,  les 
différentes méthodes usitées pour  déterminer  les éléments cons- 
tituants (liumiditk, cendres, carbone lixc, carbone volatil, 
hydrocarbures, soufre, etc.) dans les Iiouilles, cokes, an thra -  
cites ou  autres corribiistibles. On devra toutefois observer que  la 
tamp6ratrire optima, pour  le  dosage industariel d e  l 'humidité 
dans les briquettes, devrait,  a niori avis, ê t re  fixée A 95: degrés, 
au  lieu de  100 e t  I O 5  degrés indiqués pour  les autres comùusti- 
bles, a cause de la teneur des briquettes en composés hydrocar- 
bon& tr8s volatils. 

Cependant les différentes déterminations analytiques q u i  vien- 
nent d 'é t re  énumérées ne tiennent pas compte d'un élément 
constitutif très important ,  pour  établir une base d'appréciation 
s u r  la qualité des hriquettes. Je veux parler d u  brai des goudrons 
employés comme ciments agglornérarits pour  coristituer les br i -  
quettes. 

La proportion centésimale d e  brai contenu dans une briquette 
donnée permet d'apprécier les 

/5; qualitck de  cohésion, d e  stabilitk 
pendant la combustion d e  l a  ,bri- 
quette. 

Pour  déterminer la proportion 
centésiinale d e  brai contenu dans 
les briquettes, je propose, comme 
méthode de  dosage, I'Spuisement 
métliodique, a chaud,  par  u n  mé- 
lange à volumes égaux de sulfure 
de carbone et d'étlier de  pétrole (1). 
J'ai observé que, pendant l'épuise- 
nient métliodique, la poudre de 
briquette avait tendance à s'agglo- 
mérer  et i devenir très peu per- 
mkable au  liquide d'épuisenient ; 
je remédie a cet inconvénient en 

additionnant l'échantillon, avant l'bpuisement, d e  5 à 10 fois son 
poids de sable sec pas trop fin. 

Pour rendre aussi pratique que possible industricllen~ent l'ex- 
traction clu brai dans les briquettes soiimi.;es a l'analyse, je m e  
suis trouvé arrierié à introduire une modification daris I'apparcil 

(1) J'ai essaye siiccessivenient différenls liquides pour  l'exti.i~ction, tels 
qiic I'btlicr sulfiiriqiii:, It: t~tracl i lor i i re  di: carbone, 1i: cliloroforr~ia, le sul-  
fure  do carbone, etc. Lc rriblange d'kther de pctrole ct d e  sulCure dc car- 
bonc m'a donne les nieilleurs rksultats. 
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à extraction connu sous le n o m d e  tube de  Soxhlet (1). La figure 1 
permet de comprendre,  à prernihre vue, cette modifiration, qui 
consiste à entourer le tube extracteur d'un irianctiori réfrigérateur, 
dans lequel circule un  courant d'eau froide pendant l 'opération. 

Pour faciliter l 'opération, je dispose un refrigérant à reflux 
d e  façon i pouvoirr sans y rien modifier, le transformer instan- 
tanCinent en réhigérant  à distillation o u  e n  appareil à reflux. 
Dans la position ( A ) ,  le réfrigérarit fonclionne comme appareil a 
reflux. Dans la position (B), comme refrigérant distillatoire 
(fig. 2) .  

Pour effmtiier le dosage du brai dans la t)riquette, on prélève 
un poids de i à fi gr;imrries de  1)riquclle sbcl ik ; on  porpliyrise; 
ori niélarige avec le  s a b l e ;  on place sur  un tariipori de colon 
hydrcipliilt: ou  d'amiante dans le tiibe d'extraction(Cj ; le  ni6lange 
d e  sulfurc de  carboneetd'hllier de pétrole est placé eniDj; on relie 
l e  tout au refrigérant daris la position ( A )  ; on lpu ise  coiriplkte- 
ment en chauffant le  vase (Il) (2) ; le tiibe d'extraction reçoit: dans 
sa partie réfrigératrice, uncoiirarit d 'eau froide, qui le refroidit 
avant de circuler dans le refrigérarit; quznd l'épuiseinent est ter- 
miné,  on place l'appareil dans la position (Il) d e  distillation, de 
façon à recueillir la majeure pnrtir du liquide extracteur ; on 
peut ri&iiie recueillir de suite ce liquide dans uri tleiixi8rne appa- 
reil  tout prkparé pour  un dosage d e  contrôle ou un deuxième 
dosage. 

(1) Le tiihe ~ l c  Sorlilct rii'a paru pri~fi'rahlr~ au tiihe [le Diiprl; (PI a u x  appa- 
reils similaires, qui s'ectiaiitl'cnt p r o j i r i ~ s i r ~ i t  e t  agg1oriii:reril la p o u d r e .  

( 2 )  L'outraction du brai pourrait si: f ~ i r e  t'ri~id pzr siii~pli: filtration au 
travers ile la couche d'!':cliaritilliiri dc tiriquclle pulvi;rist:i:, ir i ;~is  1'opCr~it.iiin 
est triis lente e t  ndcessite l'emploi d'iinc? grariilr qiiaritit~j dc Iiqiiitle d'ea- 
traction, qu'il est génant d'avoir à kvaporer à la firi  de l'opbrntion. 
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L'extractif, qui s'est condensé dans le vase D, est soumis à 
l'évaporation à une température de 60  degrés environ, puis pesé. 
Le poids trouvé reprksente celui du brai. Le poids d e  brai ainsi 
déterminé est, d'après mes dosages, de 8 p. 100 dans les bri- 
quettes ou agglomérris de iioiiille normalement constitués. 

Sur un iioiiveciu colorant pour vins, et sur In recher- 
che de 170rseille, de In cochenille ammouiacale, 
du phytolacca et  de la betterave rouge dans les 
v ins .  

I'ar M. J. BULIER. 

L'abondance de  la rkcolte et les mauvaises conditions dans les- 
quelles se sont faites les vendanges dans le Midi ont eu pour con- 
séquence la production de nombreux vins trbs faibles en alcool 
et très peu colorés; aussi, les vins colorés artificiellement, qu'on 
ne rencontrait plus depuis longtemps qu'à titre d'exception, 
font-ils leur réapparition. 

II y a une quinzaine d'années, on avait g8néraleinent recours, 
pour colorer les vins,aux colorants artificiels: rouge de Bordeaux, 
rouge solide, fuchsine, sulSofuscliine, etc., plus ou moins mélan- 
gés de bleu et de jaune. 

Tous ces colorants 5taient aisément mis en évidence par le 
réactif acétate mercurique et magnésie que j'ai indiqué a cette 
époque. Aujourd'hui, ces matiiîres colorantes, trop facilement 
décelables, paraisscnt devoir étre remplacées par d'autres que le 
réactif ci-dessus est impuissant à caractériser. 

DerriiBrement, RI. Truchon signalait déjà (1) une matière colo- 
rante trico'ore,veridue sous le nom de rouge de Toulouse,ne don- 
nant à peuprks aucuneindication au rGactif acétate mercurique et 
magnésie,nc passant pas dans l'alcool amylique en milieu alcalin 
et ne paraissant pouvoir être retrouvée que par la teinture en 
milieu acidulé par l'acide su!furique. 

J'ai eu l'occasion d'examiner un vin coloré artificiellement par 
un mklange qui parait avoir une certaine analogie avec la matibre 
colorante mentionnée par M. Truchon, car il se comporte a peu 
près de  mSme dans les diverses réactions précitées. 

La matière colorante artificielle de ce vin peut étre mise en 
évidence par divers prociidés,que j'expose plus loin,dont l'un est 
aussi simple et aussi sensible que le réactif acétate niercurique 

(1) Annales de c h i m i e  analytique, 15 août 1900, p .  292. 
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et  magn6sie pour  les dérivés du goudron. Bien q u e  c e  vin don- 
nât ,  avec le réactif mercurique, un filtrat incolore e t  qu'il ne 
cCdat aucune matikre colorante à l'alcool ainylique après  addition 
d'ammoniaque, il Iaisbait cependant, avec un excès d e  borax ou 
d 'an~moniaque étendue, une nuance sensibleinent rouge, qui 
indiquait une coloratiori artificielle. 

L'oxyde mercurique naissant, soit p a r  ses propriétés oxy- 
dantes, soit pa r  suite d 'une t rop grande affinité pour  cerlaines 
matières colorantes, détrui t  ou  retient énergiquement toutes 
celles d'origine végélale ou animale ; il ne peut donc servir qu'à 
caractériser les dErivés du goudron.  D'autres oxydes métalliques 
(ceux de  plomb, tl'étain,dc fer) peuvent Ctre utilistSs pour  carac-. 
tériser certaines rnati2:i.e~ colorantes ; mais, en g h é r a l ,  en raison 
de  leur  faible afhi i té  pour la rnatikre colorante du  vin, il faut 
employer une quantité relativement considérable de ces oxydes 
pour  obtenir un résultat convenable. 

Les sels de mercurammonium h 1'8tat naissant, tout en jouis- 
sant d 'une affinité suffisante pour la rnatikre colorante du  vin et 
pour  celle des baies d e  sureau, d'hièble, d'airelle, de mauve 
noire, e t c . ,  ne se combinent pas avec lit cochenille ammoniacale, 
I'orseiile, le phytnlacca et la helterave rouge. J'iitilise, depuis de 
nombreuses années, cette réaction pour la recherche de  ces nia- 
tières colorantes. 

J'ai soumis le  vin en question a cette rbaction et à une série 
d'autres, dans le but de d i te rminer  la nature de  la matihre colo. 
rante étrangère qu'il pouvait contenir. La réaction avec les sels de 
mercurammonium donnait u n  filtrat coloré en rouge. Avec I'acé- 
tate de plonih e t  la magnésie e n  excès, à chaud, il fournissait un 
filtrat color6 en rouge. Avec le protochlorure d'étain et  le carho- 
nate d e  chaux ou d e  magngsie en e x c h ,  il  donriait un filtrat 
incolore. 

Ces divers caracthres indiquaient déjà qu'il s'agissait très pro- 
bablement d'orseille, attendu que la cochenille, le  phytolacca et 
la betterave rouge ne sont pas décolorés par  le  protochlorure 
d'étain et un exces d e  carbonate d e  chaux. 

Je clierchai alors a extraire  la matière colorante étrangère 
dans un état de  pureté suffisant pour  permettre quelques rkac- 
tions et  notaminent la teinture de la laine en bain ammoniacal, 
l'une des meilleures rkactions d e  l'orseille. J'employai, pour 
cette extraction, un procédé qui  m'a toujours rendu de bons ser. 
vices, c a r  il permet d'obtenir la plupart des matières colorantes 
artificicllcs, ainsi q u e  l'orseille, dans un état de puret6 presque 
parfaite. Ce moyen consiste à précipiter le vin par  une solution 
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d'albumine ou  par une solution aussi peu ammoniacale que pos- 
sible de  caséine dégraissée; on filtre; on  lave le  précipité e t  o n  
l'exprime dans d u  papier buvard, jusqu'a ce que,  p a r  une forte 
pression, il ne  cède plus d'eau au  buvard. On peut,  a la rigueur, 
laisser sécher le précipité à l 'air, mais la dissolution ultérieure 
d e  la matière colnrante est plus lente. 

La laque obtenue est introduite, encore Iiuiriide, dans un vase 
fermé avec de  l'alcool à 85-87'' e t  contenant 3 a 4 p. 100 d'am- 
moniaque ordinaire. Peu a peu, la matibre colorante se dissout, 
jamais totalement, mais en grande part ie ;  i l  se rlissout~ en même 
temps, une petite quantité d'albumine; on évcpore a siccité dans 
une petite capsule de porcelaine ; on redisrout dans I'eau distillée; 
on évapore de nouveau A siccité e t  on épuise par l'alcool p u r  ti 95O. 

û n  arr ive a u  même but, mais moins complétenient, en produi- 
sant,  au  sein du  vin coloré artificiellenient,un abondant précipité 
de sulfate de  baryte, qu'on traite comme la laque albumineuse. 

En opérant ainsi sur  l e  vin en question, j'obtins une solution 
alcoolique d'un beau rouge, et il resta dans la capsule une ma-  
tière colorante bleue, insoluble dans l'alcool, niais soluble dans 
I'eau, qui  était color6e en beau bleu franc. 

Les essais faits s u r  les deux matikres colorantes obtenues dé- 
montrèrent qu'elles présentaient Ics caractères de l'orseille e t  du  
carmin d'indigo. 

En raison des faibles qirarititks s u r  lesquelles j'avais opkré, il 
m e  restail riéarirrioins quelques doutes. 

A ce moment ,  un d e  mes  amis. négociant e n  vins a Béziers, 
m'adressa une faible quantité d'une matière colorante en poudre 
pour  vin, a u  sujet de laquelle il se fait actuellement, parait-il, 
une grande propagande dans les régions méridionales. Elle est 
présentée comme rouge orseille et ceux qui  la pro:)osent ajou- 
tent qu'elle est introuvable ù l'arialyse. 

En projetant quelques parcelles de  ce colorant s u r  un papier i 
filtrer mouillé, on remarque que certaines particules se dissolvent 
e n  rouge violach, d'autres en rouge tirarit s u r  le ponceau terne, 
e t  enfin, d'autres e n  bleu pur .  Ce colorant est donc composé d e  
trois matiéres différentes. II se  dissout dans l'eau distillée en vio- 
lacé, virant au rouge vineux par l'acide tartrique. Les procédés 
usuels d e  séparation ont échoué, les trois matières colorantes se 
dissolvant ou  s e  précipitant ensemble. 

On peut l e  décomposer en rouge et  bleu par  le procédé à l'al- 
bumine indiqué plus haut,  mais on ne sépare ainsi qu'une petite 
quantite de bleu. On peut obtenir cette dernière  matière colorante 
p u r e  e t  en grande quantith par le moyen très simple suivant : 
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M. Frèhse, sous-directeur du laboratoire municipal de Lyon, a 
observb; qu'en chauffant le produit pendant quelque temps dans 
un creuset de  porcelaine sur une très petite flamme, la matière 
colorante rouge Stait décomposée, tandis que le bleu Ptait beau- 
coup plus résistant à l'action de la chaleur. En ophrant avec nié- 
nagement, on parvient aisément à détruire tout le rouge, sans 
altérer le bleu ; il suffit alors de lessiver le produit, pour obtenir 
une solution bleue foncée, sur laquelle on peut faire les réactioiis 
d'identification. 

Quels que soient les moyens mis en œuvre, il a 6té impossible 
de séparer les deux matiéres colorantes rouges révélées par l'es- 
sai sur papier humide. Je suppose qu'il s'agit de deux matières 
colorantes de même nature, niais de nuance din'éreiite, coirinie 
cela s'observe souvent dans les divers types d'orseil!e. 

Les matibres colorantes isolées présentent les caractbres sui- 
vants : 

ROUGE. - Avec les acides : couleur rouge plus franc, pas de 
précipité. 

Avec les alcalis : couleur violacée rougeâtre, pas de précipité. 
Avec la solution de tannin : pas de précipitk. 
Avec l'ammoniaque et la poudre de zinc : décoloration de la 

solution, qui reprend sa teinte a l'air. 
Avec le clilorure stanneux à chaud ou avec le clilorure stan- 

neux et un excés de carbonate de chaux : décoloration. 
Ce colorant teint en rouge en bain ammoniacal. 
Ces caractères sont exactement ceux de l'orseille. 
BLEU. - Avec les acides : ni précipité, ni changement de 

nuance. 
Avec l'acide azotique : décoloration à chaud. 
Avec l'ammoniaque : coloration verdâtre, sans précipité. 
Avec les alcalis caustiques : coloration jaunâtre. 
Avec l'ammoniaque et la poudre de  zinc : décoloration de la 

solution, qui reprend sa couleur à l'air. 
Ce colorant teint en bain acide. 
Ces caracthres sont exactement ceux du carmin d'indigo. 
11 est donc tri% probable que le colorant en question est com- 

posé de deux orseilles de nuance diffërente et de carmin d'indigo. 
L'ensemble de ces trois matièrcs colorantes donne une solution 
qui, acidulée, représente bien la couleur du vin. Ajouté au vin, 
ce colorant ne se retrouve, ni par l'alcool amylique en solution 
ammoniacale, ni par le réactif acktate rriercurique, et  magnksiea 
moins que la quantité n'en soit Lrks considérable. 
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C'est évidemment un colorant de cette nature qui existait dans 
le vin que j'ai eu  entre les mains. 

II est certain que, cette anne, on aura fr6qiiemment à examiner 
des vins ainsi colorés; aussi, ai je perisé que la piiblicatiori de la 
méthode de reclierclie suivarite,qui est applicable, non seulement 
à l'orseille, mais encore à la cochenille ammoniacale, au phyto- 
lacca et ti, la betterave rouge, rendrait des services aux nombreux 
cliimistes s'occupant d'analyses de vins. 

Pour la recherche de ces quatre matikres colorantes dans le vin, 
on prépare, d'abord, le réactif suivant : 

Oxyde mercurique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 gr .  
Sulfate d'ammoniaque.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 - 
Amnioniaquc à 2Z0Uauin6 ( D  = 0,940). . . . . . .  i 5  cc.  

on fait dissoudre, en ajoutant, au besoin, un peu d'eau distillde, 
et on complète à 50 cc. 

11 est iniportant de ne pas faire le volume complnt avant disso- 
lution, autrement il se forme un précipité qui ne se redissout pas. 
Avec de l'ammoniaque plus faible, on n'obtient pas une dissolu- 
tion coinplkte. 

Pour faire la reclierclie des colorants, on mesure dans un tube 
à essai 10 cc. de  vin et i cc. du réactif; on agite et on filtre ; avec 
les viris purs, le filtrat est incolore. jaunâtre ou parfois grisâtre, 
avec pointe de bleu ou de vert pour les vins très peu acides. Avec 
les vins colorés artificiellement, le filtrat est plus ou moins coloré 
en rouge, suivant la quantité de colorant artificiel. 

Il est évident que, pour conclure à l'une des matières colorantes 
ci-dessus nientiorinées, on doit, d'abord, s'aseurer que le réactif 
adta te  de nlercure et magn4sie donne un filtrat incolore ou 
à peine rouge, car la majeure partie des colorants artificiels sr 
retrouvent avec ce réactif, surtout si l'on a soin de cllautfer 
avant filtration. 

Avec les vins très acides ou trés colorés, il peut arriver que la 
quantité de i cc. do réactif soit insu!fisante, mais cela est trks 
rare. On peut, du reste, recommencer un essai, en ajoutant, 
d'abord, 1 cc. ,  puis goutte goutte le réactif, jusqu'à ce que la 
nuance ne change plus par agitation. 

Lorsqii'on est en présence de Jacqiizz, qu'on ajouie du réactif 
jusqu'à légère odeur arrimoniacale, qu'on chauffe vers 50  a 60 
degrés e t  qu'on filtre, on obtient une coloration vert-bleu intense. 
Cette couleur est caractéristique du vin de Jacquez. 
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On peut remplacer le réactif ci-dessus par les deux solutions 
suivantes : 

. . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . .  
Chlorure mercurique. .  10 gr. 

A Chlorure d'arnmoniurn.. 5 - 
Eau distillCe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 cc. 

. . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide acétique cristallisable. 10 cc. 

B Eau distillée.. 65 cc. 
Ammoniaque à 22' Baumé (11=0,920). . 25 cc. 

On prend 10 cc. de  vin, auxquels on ajoute 1 cc. de A ; on agite; 
on ajoute alors 1 cc. de B ; on agite de nouveau et on filtre. 

1.a réaction est peut-être un peu plus sensible, mais elle est 
plus délicate à manier ; il faul que le filtrat soit voisin de la neu- 
tralité et on doit ne tenir compte de sa couleur qu'au moment de 
la filtration, car, à la longue, avec certains vins, il se colore en 
jaune orangé plus ou moins foncé. 

Par les deux procéd6s:une partie de l'orseille reste dans le pré- 
cipité. Pour l'extraire, il suffit, lorsque tout le liquide s'est 
écoulé, de verser sur le filtre un peu d'alcool concentré, qui dis- 
sout l'orseille retenue. 

Pour rechercher à laquelle des quatre matibres colorantes on 
a affaire, on divise le filtrat en deux parties (celui obtenu par la 
seconde inétliode convient en général mieux) ; dans l'une de ces 
parties, on ajoute un excès d'un lait de chaux très clair, et, dans 
l'autre, un exchs de magnésie récemment calcinée. On aban- 
donne pendant 112 heure, en agitant de temps à autre, puis on 
ajoute un e x c k  d'acide acétique dans le tube à lait de chaux. 
Deux cas peuvent se présenter : 

i0 Le liquide reprend une couleur rouge plus ou moins atté- 
nuée ; on est en présence d'orseille ou de cochenille ammoniacale. 
Pour établir quel est celui de ces deux colorants, on mesure, 
dans un tube, 10 cc. du vin; or1 ajoute 2 à 3 décigrariiriies de 
chlorure stanneux e t  un excès de carbonate de chaux en poudre 
trks fine; on abandonne pendant 10 minutes a 1/4' d'heure, en 
agitant souvent, et on filtre : 

a)  Le filtrat est incolore. . . . . . . . .  Orseille. 
b) Le filtrat est rouge. .  . . . . . . . . .  Cochenille ammoniacale. 

2' Par l'acide acétique, le filtrat avec lait de  chaux ne reprend 
pas sa couleur rouge ; on est en présence de phytolacca ou de 
betterave rouge. 
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On ajoute $ la partie d u  filtrat contenant de la magnésie un 
excès d'acide acétique : 

a) Le filtrat reste incolore ou  jaune..  . . . . . . . . . .  Phytolacca 
h )  Le filtrat reprend sa couleur rouge plus ou 

moins at ténuée. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Betterave. 

Cette dernière rEaction n'est pas toujours constante, la matière 
colorante de la betterave n e  présentant pas toujours la même r4- 
sistance, e t  cella di1 p1iytolacca.surtout dans les bcliantillons très 
mûrs,  étant quelquefois aussi A i s t a n t e  que celle de la ùette- 
rave. 11 faut, d 'autre  part,  que le vin contienne une quantité im- 
portante de  matibre colorante artificielle. 

Afin de  reconnaître si l 'on se  troiive e n  présence d'orseille ou  
de  cochenille ammoniac,ale ou bien d e  phytolaccaou de betterave 
rouge, on a rccours à la réaction suivante, qui  est même pré-  
férable. 

A 1 0  cc. d e  vin, on  ajoute I cc. du  réactif préparé comme suit : 

Sulfate d'ammoniaque en p o u d r e . .  . . . . . . . . .  40 gr. 
Oxyde mercurique. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 - 

On cliauffe avec u n  peu d'eau, jusqu'à ce que la masse soit deve- 
nue blanche, et on dissout dans l'eau distillée pour faire 100 cc.; 
on agite le mélange de  vin et de  réactif; on  chauffe a l'ébulli- 
tion, puis on filtre. 

L'orseille e t  la cochenille donnent un filtrat rouge. 
Le phytolacca et la betterave donnent u n  filtrat incolore o u  

jaunâtre. 

Déterniination quwmtit~tive dem wciclitQs tannique, 
gallique, rrganiquo e t  ininérale dans les jus de 
tainnerie e t  l es  extraits.  

Outre le tannin et l'acide gallique, les jus de  tannerie rrnfer-  
ment divers acides organiques résultant d e  la fermentation (lac- 
tique, acétique, hutyrique, propionique, e t ~ . )  et quelquefois des  
a ~ i d e s  inir ihaux libres ernp1oyif.s pour  le  gonflenierit e t  le  
déchaulage des peaux, e n  mélange avec des sels minéraux appcr-  
tés p a r  les eaux et les écorces. 

La détermination de ces acidités diverses présente un certain 
intérét au point de  vue de la  tannerie e t  d u  contrhle de la fabri- 
cation. Aous avons cliercliG une méthode simple et rapide, per- 
mettant d'exprimer en SOkHVes diverses acidités d'une solution 
semblable, 
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La méthode à laquelle nous nous sommes arrêt6 consiste à 
faire quatre prises d'essais : A ,  B, C, D ,  d'égal volume, d e  la solu- 
tion à analyser. 

Dans A ,  on détermine l'acidité totale par  titrage avec l'alcali 
N N 

normal - o u  mieux - ,  e n  procédant par touches sur  papier de  
1 O 20 

tournecol sensible. En présence du tannin et  d e  l'acide gallique, 
les divers indicateurs solubles donnent de  mauvais r6sultats ; le 
seul qui nous ait donnb, des résultats satisfaisants est le réactif 
Trillat (dérivé sulfoné d u  dinitroberizhne-azodioxynaphtalkine) 
eri s'arrétarit au virage violet. 

Dans B,  on détermine l'acidité totale, moins l'acidité tannique ; 
à cet effet, on sature exactement la prise d'essai avec une solution 
N 
- de carbonate de  soude ; on ajoute i J  cc: environ d'uric solu- 
4 O 
tion d'albumine à 2 p. 100 et on porte à l'ébullition, pour  coagu- 
l e r  l'albumine ; on filtre; on lave à l'eau chaude;  on  ajoute dans 

rZ 
le  liquide filtré le volume de solution - d e  carbonate d e  soude 

1 O 
nécessaire pour  compléter,  pa r  exemple, % O  cc. d e  solution de 
carbonate de soude décime, e t  on titre l'excès d'alcali à l 'ébulli- 
tion avec l'acide sulfiiriqi~e déciine en prksence d e  l'indicateur 
Trillat ou  par  touches m r  papier tournesol serisible. 

La prise d'essai C sert pour  déterminer  l'acidité totale, nioins 
l'acidité tannique et  gallique ; on fait bouillir la prise d'essai avec 
u n  léger excès d'oxyde d e  zinc, de  façon a avoir une solution 
neutre  ; on filtre et on lave a I'eau chaude. Les acides tannique et 
gallique sont irisolubilisés, CL o n  a en solution les sels de  zinc 
solubles, organiques et minéraux. O n  ajoute dans la solution 

N 
20 cc. d e  carbonate de  soude - ; on fait bouillir ; on sépare par 

1 O 
le  filtre le carbonate de  zinc, qu'on lave à l 'eau chaude, el on 

N 
déterrriirie à I'ébullitiori, pa r  titrage avec S O H H 2  - ,l'excès de  car- 

i O 
honate d e  soude, e n  présence du  toiirnesol cornnie indicateur. 

La prise d'essai D sert a determiner l'aciditt! riiirikrale ; on 
l'évapore siccité au  bain-marie, dans une  capsule de  platine 

N 
avec 20 cc. de soliition de  carbonate d e  soiidti - ; on calcine; 

1 O 
o n  reprenr1;par I'eau bouillante ; on  filtre ; on lave, et, dans le 
liquide filtr8, on  titre I'excés de  carbonate d e  soude avec, l'acide 

N 
SOCI12 - à l'ébullition et  e n  presence du  tournesol. 

1 O 
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Ces diverses opérations, dont les résultats sont exprimés en 
SO-2, donnent : 

A = L'acidité totale; 
B = L'acidité totale, moins l'acidité tannique ; 
C = L'acidité organique et l'acidité minérale, moins les aci- 

d i t h  tannique et gallique ; 
D ~'acit l i té  minérale. 
En retranchant de I'acidité totale la somme des acidités miné- 

rale, gallique et organique, on obtient, par différence, l'acidité 
tannique. 

Le procédé employé en D, pour I'acidité minérale, a été indi- 
qué par Heliner pour déterminer I'acidité minérale dans les vinai- 
gres. M. Procter, dans une note communiquée à la quatrième 
conférence de l'Association internationale des chimistes de l'indus- 
trie des cuirs, a appliqué ce procédé au dosage de l'acide sulfu- 
rique libre dans les cuirs. 

Pour nous rendre compte du degr6 d'exactitude de la mithode 
décrite plus hsut, nous avons préparé une solution contenant, 
pour l00 cc.: 

O gr. 2 de tannin, dont l'acidité, exprimée en acide sulfurique, - 0,0147 SWH2; 
0 gr. i d'acide gallique, dont l'acidité, exprimée en acide sul- 

furique, = 0,0261 SOLHZ ; 
20 cc. de  solution acétique, dont l'acidité, exprimée en acide sul- 
furique, = 0,0942 S O q P  ; 
20 cc. de solution lactiqiie, dont I'acidité, exprimée en acide sul- 
furique, = 0,1010 SOT12 ; 

N 
20 cc. de solution d'acide sulfurique - , soit 0,0980 SO'HB. 

1 O 
Nous avons procédé aux diverses opérations ci-dessus indi- 

quaes, en opérant sur des prises d'essai de 20 cc.; les résultats, 
rapportés a 100 cc. de solution, ont <té : 

HBsullats trouviis Acidités calculées - - 
Acidité tannique. . . . 0,0147 0,0147 
Acidité gallique.. . . . 0,0469 0,0264 
Acidité organique.. . . 0,1960 0,1954 
Acidité minérale. . . . 0,0980 0,0980 

Acidité totale.. . . 0,3356 0,3343 

Il convient de  remarquer que, dans le cas où la soliition ren- 
ferme, avec des acides organiques et minéraux libres, des sels 
qrganiques alcalins ou alcalino-terreux, le dosage de l'acidité 
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minérale serait eritaclié d 'erreur ,  puisque les sels organiques 
fourniraient,  par  leur incineration e n  prbsence d u  carbonate de  
soude, une alcalinité qui  s'ajoutzrait a celle d u  carbonate d e  
soude employé ; i l  y a donc lieu de tenir compte d e  l'alcalinité 
soluble des cendres d e  la solution primitive, lors de  la détermi- 
nation de  l'acidité minérale. 

Dans l'appropriation du procédé Hehner au  dosage de  l'acidité 
minérale l ibre  dans les cuirs: M .  le Professeur Procter recom- 
inaride d e  déterminer l'alcalinité des  cendres s u r  le produit d e  
l'incinération du  cuir  brut  e t  d'ajouter cette alcalinité, exprimée 
en carbonate d e  soude, lors du  calcul d e  l'acidité minérale. 

Cette modification ne met pas complPtement à l 'abri d'une 
cause d 'erreur;  e n  effet, lors de la concentration e t  de  la calcina- 
tion, l'acide sulfurique peut décomposer tout ou partie des sels 
organiques et des clilorures, avec formation d e  sulfates neutres, 
ce  qui a pour  r6siiltat de diniiiiuer l'alcalinité réelle de la rendre .  

P o u r  parer  L cet inconvé~iient,  nous détermirions l'alcalinité 
des cendres de  la façon suivante: 

Une cinquième prise d'essai E est neutralisée exactement avec 
I'eau d e  baryte ; on évapore B siccité ; on incinbre, e t  on reprend  
avec d e  I'eau chargée d'acide carbonique ; on fait bouillir  ; on 
filtre et on dcterminc, dans la solution, l'alcaliniti: soluble au 

N 
moyen d'une solution sulfurique - , alcalinité qii'on calcule e n  

1 O 
carbonate d e  soude, et, dans le calcul de  l'acidité minérale obte- 
nue en D, on ajoute au carbonate de  soude einployé lors d e  la 
calcination le carbonate dc soude correspondant à l'alcalinité 
soluble des cendres. 

La méthode décrite ci-dessus parait  devoir t rouver  des appli- 
cations en dehors du cas visé dans cette note, par  exemple pour  
l'analyse des vins, des vinaigres, du  cuir:  etc. 

Nouveau type de traiiipe à increiire permettant 
d'ubteiiir riipitleiiieiit le vide niarimuni. 

Par MM. B m ~ a u o ~ i  et JOUARII. 

1,a t rompe à mercure dont nous donnons ici la description a 
étt': conçue clans le  bu t  d'obtenir u n  apparei l  simple, automa- 
tique, d'un niodble réduit,  très robuste et  d'un nettoyage 
facile. 

L'orsqu'on veut faire le vide avec les appareils actuels, on se 
heurte  a une grosse difficulté, les nombreux robinets dont ils 
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sont généralement munis étant autant de causes de fuites. Quel- 
que parfait que puisse ktre le rodage d'un rohinet en verre, il 

necessite l'emploi de graisse : lorsque 
la raréfaction arrive à une certaine 
limite, cette graisse émet des vapeurs 
qui ernpêclient de pousser le vide 
plus loin. 

Grâce à divers artifices de cons- 
truction, nous sommes parvenus à 
h i t e r  complètement les rohinets, à 
supprimer ainsi toute fuite et à tra- 
vailler même avec des gaz chauds. 

Nous évitons ainsi tout caoutcliouc, 
et, par suite, le soufre de I'hydro- 
gbne sulfuré. En outre, les tubes 
courbés, dans la concavité desquels 
se logent si facilement les bulles ga- 
zeuses que peut entrainer le mercure, 
sont aussi supprimés. 

I.es chutes, qui, dans les modkles 
usuels, sont trhs fragiles, par suite de 
leur soudure avec le reste de l'appa- 
reil et qui ne se nettoient que fort 
difficilement, sont absolument inci& 
pendantes dans ce nouveau type de 
tronipe ; elles peuvent rapidement 
étre remplacées ou remises en état. 

- - - Cette trompe peut marcher sans 
~is ~. - aucune surveillance, à condition d'être 
Z - - -- - accouplée à une troml~e a cau qui 
-- -- 
- - actionne le remontage autoniatique 

du ir~ercure. Elle n'utilise, pour son 
fonctionnement, que 5 a 6 kilos de  

mercure, ce qui permet, étant donnP: son faible volume, de la 
disposer tout entiiire dans une cage vitrée peu encombrante 
où elle est parfaitement à l'abri des chocs, d e  la poussihre et de  
l'humidité. 

En résumé, cette trompe ne comporte ni robinets, ni cour- 
bures, ni caoutchouc sur le parcours d u  mercure et 1111 vide. 
Elle est rapidement démontable, d'un fonctionnement autoinati- 
que, entiéreirierit protkgée et d'une siiriplicité qui permet une 
grande économie. 
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S u r  une aauae d'erreur daus IR re~herche de l 'acide 
salioyliqiie dans les vins.  

Par M. H. P E I ~ T .  

M. A .  J. Perreira da Silva, directeur du Laboratoire municipal 
de Porto, a publié récemment, sous ce titre, une note qui a paru 
dans les Comptes yendus de 1 '8cudhnie  dcs sciences du  13 août 1900. 

Plusieurs journaux ont reproduit cette note et nous la retrou- 
vons clans les A n d e s  d p  chimie analyt ique du 15 octobre 1900, 
page 381. Lorsqu'on lit l'article de M .  Ferreira da Silva, on peut 
croire que, seule, la rnéthode de H. Pellet et d e  Grobert donne 
des résultats erronks, ce qui n'est pas exact. 

Nous nous expliquons : 
RI. Ferreira da Silvaa constaté qu'en traitant les vins par l'éther 

seul, pour en extraire I'acide salicylique, on peut arriver a con- 
clure à la présencc de traces d'acitlesalicylique daris desvirisri'en 
contenant pas, et il attribue la réactiori à la dissoIution de quelque 
principe ayant la propriGtk de se comporter, avec le perclilorure 
de fer, conilne l'acide salicylique, c'est-à-dire de donner u m  
color.ation  ose ou violet rouge, que l 'aiialyste non prévenu peut pl e w  
dre  comme indice de t m c e s  d'acide sal icyl ique.  

A la première lecture du mémoire de BI. Ferreira da Silva, 
nous avons pensé que l'auteur n'avait peut être pas suivi complè- 
tement notre mbtliode, qui réclame un second traitement, par la 
benzine,  d u  ri.,sidu laissk aprbs évaporation de .l'éther, en prkence 
de traces de soude, pour ieleriir l'acide salicylique. 

Mais nous nous soinrnds assurS, aprks lecture du mémoire 
détaillé de RI. A .  J. Ferreira da Siiva,publié dans certaines Revues 
du Portugal et communiqué par l'auteur, que ce chimiste avait 
bien suivi exactement tout le procéde H. Pellet et de Grobert, en 
ne l'appliquant qu'à la recherche de I'acide salicylique et non au 
dosage. 

Par conséquent,la benzine, comme l'éther, peut tlissoudre,dans 
certains vins non salicylés, une substance spéciale, fournissant 
une coloration analogue a celle de I'acide salicylique avec le per. 
chlorure de fer ( i ) .  

M. Ferreira da Silva a trouvé, en outre, q u e  le mélange à volu- 
mes égaux d'itlier et d'éther de pétrole ne dissout pas cette 
même substance. 

Des observations très intéressantes de M .  Ferreira da Silva, il 
résulte donc que, dans tous les procedes d e  recherche ou de dosage 

(i) XatiCre provenant des rafles, d'aprks les observations de M. L. Médicus. 
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de ,  l'acide salicylique, on doit substituer A l'éther seul, pour  
l'extraction d e  cette substance, un mélange d'éther et d'éthw de 
pétrole n volumes i,yau,z. 

En ce qui  concerne notre méthode  d e  dosage, il n'y aurait  
plus qu'à suivre toutes nos indications, c'est-à-dire à évaporer 
en présence d e  la soude, à traiter par  la benzine en présence 
d'une trace d'acide sulfurique et  à doser colorirnétriquement par  
comparaison avec des liqueur5 titréesd'acide salicyliqueaddition- 
nées de perclilorure de fer.  

Le deuxième traitement ti la benzine n'a plus d'inconvénient 
dans ces conditions. 

Nous disions plus haut que henzicoup de procedrsont iitilis6 I'éher 
seul pour I'extracliori d e  l'acide salicylique. Nous devons rriérne 
dire  que nous avons suivi, dans cette voie, M. IeDirecteur du Labo- 
ratoire municipal de  Paris, qui a indiqué plusieurs procédés d e  
recherche et de dosage de  l'acide salicylique basés sur  l 'emploi 
de l'éther seul. 

Le premier  procédé de dosage était exécuté ainsi (voir IesRul- 
Eetins du Comité d'hygiénej . 

On épuise 100 c .  cubes de  vin par  100 c. cubes d'éther à deux 
reprises diffkrentes ; on évapore; o n  traite le rksidu par  de 1'1iti1,er 
et or1 titre la solution au nioyeri d'une solution alcaline. 

D'aprks la quantité de  soude, on calcule la proportion d'acide 
salicylique. 

De son côté, M.Robinet (d'Epernay] a montré que cette méthode 
était inexacte et donnait des chiffres bien t rop élevés, puisqu'on 
pouvait doser i g r .  152 d'acide salicylique par litre a u  lieu d e  
Ogr. 062. 

Nos recherches personnelles ont confirmé les résultats obtenus 
par M .  Hobiiiet. 

M. Girard a modifié sa rriétliode, et, dans u n  rapport  de M. l e  
Dr Ihbrisay (octobre 1880), on  trouve le  procédé suivant pour  le 
dosage de l'acide salicylique (essai quantitatif):  

Le vin, acidulé par l'acide sulfurique, est traité,  à plusieurs 
reprises, par  de l'çither seul ; on évapore à siccit6, et on reprend 
par  l'éther seul  ou  mieux par  la benzine ; on  évapore à nouveau, 
et on titre l'acidité d u  résidu. 

Nous avons montré  qne ce d e i i x i h e  procédé était inexact, à 
cause de  la volatilisalion d'une grande partie d e  l'acide salicyli- 
que,  ce qui  pouvait correspondre à une  perte allant jusqu'à 
89 p.  100 de  l'acide salicylique ajout&. 

JI. RQinont a confirmé la perte tlc l'acide salicylique par l'éva- 
poration e n  liquide acide. 
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En 1881,ce mbme chimiste a publ iéun au t re  procédéde dosage 
de l'acide salicylique au moyen de  la colorimétrie. Dans ce pro- 
cédk, on  traite encore la matière par  de I 'éth~r seul, puis on traite 
le résidu, aprés kvaporation a basse tempkrature, par  du chloro- 
forme, e t  on évapore encore ce liquide, mais à l'air l ibre ,  pour  
éviter les pertes d'acide salicylique ; on dissout le  résidu dans 
l'eau, e t  on prockde alors ail dosage au  moyen d'une solution 
titrée d'acide salicylique à O g. O2 par 100 c .  cubes et colorée par  
du perclilorure de fer trEs étendu. Ori cornpare les teintes en éten- 
dant  la solution plus color& d'un volume connu, et,  d'après 
les proportions d'eau ajoutée, on calcule la teneur  en aciclc sali- 
cylique du produit examiné. 

Dans le procédé deBl.A.Rémont, on  utilise, d'abord, l'etherseul, 
mais le second traiteinont s'opbre au  moyen du  chloroforme. I I  y 
aurait  lieu de  savoir si le cliloroforme présente le même inconvé- 
nient que l'éther seul ou la benzine après  l 'éther, c'est-à-dire si 
c e  véliiciile dissout une matière donnarit, avec le percliloriire d e  
fer,  une coloration analogue à celle fournie par l'acide siilicyliqiis. 

Eu adiriettoril que le chloroforme préscrite le rriêirie iriconvé- 
nient, il serait très simple, lors d u  premier  traitement, de  rem- 
placer l'lther seul par  le mélaye d'elher et d'éther de pt'tl-ole à nolu- 
mes é,quux (employé dans la méthode allemande) et  de continuer 
l'opération suivant le procédé A .  Hémont. 

En définitive, t o u s  les pl-océitc's de recherct~c ou de dosage de l'acide 
salicylique qui utzlisetit l'éther seul ou lu benzitle peuvent donner lieu 
a des e r reurs  dans les résultats, pa r  suite de  la  présence, dans 
certains vins, d'une matibre étrangére produisant,  avec le per- 
chlorure de fer ,  u n e  coloratiori rose ou rouge violacé pouvant 
faire  croire a la présence de l'acide salicylique, alors que les pro- 
duits examinés n'en conliennent aucune trace. 

M. A, J. Ferreira a donc rendu un  réel service e n  signalant 
cette cause d'erreur, tant au point d e  vue scientifique qu'au point 
d e  vue commercial.  

Cette cause d 'erreur  étant supprimée, la métliorie de  H. Pellet 
e t  J.  de  Grobert, pour le dosage de  l'acide salicylique dans toutes 
les substances alimentaires, reste donc, selon nous, une des plus 
pratiques, tout en étant aussi exacte que  possible pour  c e  genre 
d e  dosages. 

Voici, d'ailleurs, quelques rksultats que nous avons obtenus 
sur  du L-in, du lai1 etc. 
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Acide salicglique par litre : 
mis retrouve 
- - 

i0 Vin . . . . . . .  0.126 O. 123 
2O Vin . . . . . . .  0.088 0.084 
3 O  Lait . . . . . . .  0.120 0.118 
ho Beurre. . . . . .  0.010 0.009 

N o t e  additionnAle. - M. A .  J .  Ferreira da Silva vient de 
nous adresser une brochure parue à Porto, et dans laquelle nous 
trouvons les lettres que ce chimiste nous a adressbes en réponse 
aux nôt,res. 

En effet, après avoir lu la noie parue dans les Cornptcs r e ~ i d u s  d e  
L'Académie des sciences, nous avons demandé à M .  Ferreira s'il 
avait bien employé notre méthode compléte. Sa rrponse étant 
douteuse, nous avons cru devoir prkenler des observations en 
un article qui  devait paraître dans le Bullet in d e  l 'Association des 
chimistes de sucrerie et de distillerie de France et d ~ s  Colonies. 

Mais, après tous les documents et explications reçus de M .  Fer- 
reira, nous avons compléternent inodifik nos observations, et ce 
chimiste doit reconnaître que nous lui donnons complkte satis- 
fartion. 

I l  aurait donc pu attendre le résultat de notre échange de 
correspondance. 

Le seul reproche qui subsiste est que, danssa note, RI. Ferreira 
n'ait pas compris comme entach& d'erreur tous les p~océdes  qui 
ne font usage que de l'éther ou de la benzine pour reconnaître 
ou doser l'acide salicylique. 

Salicylate ferriqiie, iiidicateiir pour 
l'acidimétrie ( 1 ) .  

Sous recevons de M .  Gerock, pharmacien! rédacteur du Jour- 
n a l  de phal-macie d'Alsm+l,ol-raine, la lettre suivante : 

Monsieur el très honoré confrère, 

(( 11 a été question, à plusieurs reprises, dans les A m d e s  de 
cl~inzie analgtique. du salicylate ferrique et de son emploi comme 
indicateur aciilimétrique. Je me permettrai d'ajouter à ce qui en 
a été dit que, d'après mon expérience personnelle, ce procédé, 

(1) Voir Annales d e  chinlie nnalyl ique, 1900,  p. 25L, 3J i  e t  377. 
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qui  seduit p a r  une certaine Alégance, n e  peut  pas soutenir la 
coniparaisori, corrime précision, avec les indicateurs si nom- 
breux généralement employés maintenant,  depuis le classique 
tournesol; c e  qui  ne veut pas dire  que,  dans certains cas et  dans 
des circonstances données, on ne  puisse en tirer parti .  

t Je  puis, d'ailleurs, corroborer  l'observation de  M .  Wolff, qu i  
conseille d 'opérer  en présence d'un grand excès de  salicylate 
alcalin, e t  recommander a u x  intéressés l e  procédé suivant pour 
la préparation du  réactif : faire digérer à une chaleur modérée 
de l'hydrate ferrique fraîchement prkcipité à froid par  I'ammo- 
niaque, lavh à fond et  humide, dans une solution assez concen- 
tr6e de  salicylate alcalin ou alcalino-terreux. 11 se dissout urie 
certaine proportion de fer, e t  on obtient un  filtratum rouge ou  
jaune.rougeatre, qu i  se conserve indéfiniment et  qui est dans les 
meilleures conditions. L'excBs de  salicylate, par  rapport au  fer 
combiné, est tel que  les titrages en retour se font tr&s bien, à con- 
dition d'observer certaines précautions. 

u J'ai, par  exemple, utilisé cet ind ica teur  dans certains cas où 
je tenais, en vue  d'r?pérations subséquentes, à éviter d'introduire 
dans le  liquide à titrer des  matières colorantes devant y rester ou 
difficiles à enlever, tandis que  l'acide salicylique s'élimine trhs 
facilement. 

a Pour fixer les idées s u r  certains points de  théorie, je tien- 
drais à préciser qu'il n e  s'agit pas, en tout cas, de  salicylate fer- 
r ique proprement dit ,  lequel serait absolument inutilisable, ni 
de  sel double de  fer et de  sodium, selon l'expression de  RI. Wolff. 
Le fer est engagé dans toutes ces combinaisons dans l'oxhydryie 
phénolique d e  l'acide salicylique, e n  formant des nioléc,ules com-  
plexes à poids moléculaires probablement  élevé, que  je ne suis 
pas arrivé à obtenir à l'état pur ,  mais dont  la fo rme constitutive 
et fonctionnelle est parfaitement. ktahlie, ce  qui permet de  parler,  
sans prétention t rop  osée, d'acide ferrisalicylique, dont les solu- 
tions sont violettes (réaction classique avec les persels de fer) et 
dont les sels alcalino-terreux donnent des solutions rouges ou 
rouge-jaunitres. 

< I)e la découlr tout simplement la suite des réactions qui sont la 
base d u  procéd6 titrimétrique, et la raison pour laquelle l'acide 
salicylique empêche la précipitation du  fer  par  les alcalis. 

a Veuiilez agrker, etc. ». 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES t 

M k t h n d e w  d ' a n m l y m r ?  dom e n g r m l s  et des lnurrsges 
(Rapport présente au B e  Congrès international de chimie appli- 
quée d e  Paris (1900) par la Commission internationale nommée 
au 3 e  Longrbs de  chimie appliquée tenu à Vienne (1898). - La 
Commission internationale nominée au 3. Congri!s international 
(le Vienne, composée de  R I M .  Dr. Ikiffert, Dr. Ritter von Grue- 
ber ,  Prof. Dr. Maerker, Prof. Dr. Meriozzi, Dr. Sclineidewind, 
D. Sidersky, Dr. U'iley, a choisi les rnétliodes d'analyse sui-  
vantes pour  les engrais e t  les fourrages. 

Dans la séance du 45  juillet de la i re  section d u  & e  Congrbs, 
on a adopté le rapport de  la Commission tel qu'il a été prksenté: 
et i l  a éti! décidh que 13 Commission resterait en fonctions, afin de 
présenter au  prochain Congres u n  rapport  complémentaire. 

A. Engrais chimiques. - 1. DOSAGE UE L'IIUMIDITC. - On 
eniploie 10 gr. d e  sulistance et on sbclie à 100 degrés, jusqu'a 
poids constant ; la dessiccation des substances contenant d u  
plâtre doit dure r  au moins 3 heur t s .  

11. DOSAGE DE L'INSOLUBLE. - On emploie 10 gr .  de  subs- 
tance. 

A .  Lorsqu'on dissout dans des acides minéraux, on rerid la 
silice insoluble et  on calcine le résidu. 

B. Lorsqu'on dissout dans I'eau, le résidu est séché à 100 
degrés jusqu'à poids constant. 

III. DOSAGE DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE. - A. Pw'paration des 
solulions. - 1) Pour Pti20j soluble 5 l 'eau, on emploie 20 gr. d e  
substance, qui  sont agités avec 1 000 cc. d'eau pendant 3 0  rniriu- 
tes ; les solutions des superpliosphates doubles (concentrés) doi- 
vent è t re  bouillies avec un peu de  A z 0 3 H  avant la p-écipitation 
de PhW5, pour transformer en acide ortliopliosphorique l'acide 
pyrophospliorique qui pourrait  s'y trouver. 

P.-S. - La teneur en lJh20j soluble au citrate doit ktre dostie 
d'apri:s Ia méthode d e  Petermann. 

2 )  Pour doser P h 2 0 5  total, on fait bouillir 5 gr.  de substance 
avec de  I'eau régale (1) ou avec un  niélange de  20 cc. AzO" e t  
50 gr .  S04HB concentré (1) pendant 30 minutes dans un flacon d e  
500 cc. 

Scories Thomas (2).  - a) Ph'05 SOLI:BLE AU CITRATE. - 
Dans u n  flacon d e  500 cc.,  contenant i cc .  d'alcool pour empk- 

( i)  Voir la [able a la page suivarite. 
(2)  Des poudres d e  scories Thomas contenant des parties grosses sont 

tarnisbes dans un tamis de 2 millirii.; les parties restant sur le tamis 
sont divisées su r  le tamis par une pression legére. Le dosage de Ph205 
se fait sur t ou l  ce qui a passé par le tamis en tenant compte des parties 
Rrosses. 
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cher  la substance d e  s'attacher au  verre ,  on agile 5 gr.  de 
substance avec une solution de  2 p .  100 d'acide citrique ji) 
pendant 112 heure, dans u n  appareil tournant de 30 à 40 tours 
à la rninule et  à une teinpkrature de 1 7  degrés 1/2. 

b )  P l i W  TOTAL (2).  - On eniploie 10 gr .  de substance, qu'on 
agite dans un flactir1 de  500 cc .  avec 2 5  cc. d'eau ; on  fait 
ensuite bouillir pendant 30 minutes avec 50 cc. de SOLHZ con- 
ccntrk ( i )  cn agitant souvent. 

B.  Oos~ge des solutions. - i )  M&liode d'analyse au  molybdate, 
seule applicable dans des différends! d'après Frésénius et 
Wagner. 

2) RIétliode d'analyse au  citrate. 
3) Acide phosphorique libre. - a) On ajoute a la solution 

aqueuse (Ill ,  A ,  2 )  du m6lliyl-orange, c t  on  titre avec la soude 
caustique ; o u  : 6) on se sort d'une solution alcoolique pour la 
méthode d'analyse par  peske. 

IV. DOSAGE u u  ~ ~ i t o x u u ~ . :  DE FER ET nE I . 'ALIJMINE.  - 
Méthode d'analyse donnée par E. Glaser, en tenant compte 
des perfectionnements apportés par R .  Jones et H .  Lasne. 

V. L)OSAGE D E  L ' A Z O T E .  - I j  Azote nitvigile. - Ce dosage doit 
se faire seulement par des niéthodes direcles. - a )  MIéthodes 
de  réduction d'après Kühn avec Zn, Fe et  Na" O; d'aprbs Des- 
varda avec Cu ,  Al, Z n  et Na20. - b) hl8tliodes am-volumk- 
triques d'après Lunge, Schlœsing-Grsndcau, Kjeldalil-Jodlbauer. 

2 )  Azote amn~on~acal. - Le dosage doi t  se  faire par  distillation 
avec la  inagnksie ; lorsqu'ii s'agit de supei phospliates aninio . 
niacaux, il faut employer !a solution indiquée e n  III, A, 1. 

3) Azote ui,,ynniyue. - Le dosage se fai t  d 'après  Kjeldalil ou par  
calcination avec la chaux sodie.  

4) A rote total. - .4 doser d'après Kjeldalil-Jodlbauer. 
VI. CHLORATES ET PERCHLORATES. - Etant nuisiblps, ces 

deux sels doivent Stre dosés. 
V1I. ~IOSAUE U E  LA POTASSE. - MIBtliode d'analyse par le clilo- 

r u r e  platinique. 
VIII .  DOSAGE D K  LA C H A U X  ET DE LA M A G N ~ S I E .  -- Le dosage 

de la chaux peut être effectué d'après la rnétliode à colora- 
tion d e  Tacke ou par pesée. 

Table pow une nonaenclature miforme des réactifs chimiques 
et des appareils. 

Denoniinalions Poids spécifiques Teneurs 
- - 

i .  Acide sulfurique..  . . . . . . . = 1.40 = 50 p. 100 de  S04HZ 
2 .  > » concer:tré = i.84. = 100 n J 

(i) Voir la Lable ci-dcssous. 
(2) Pour déterminer le degré de ténuité de la poudre, on fait usage d'un 

tamis dont les  iuaillas ont O millimbtre 7 .  
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Dbnoniinations Poids spécifiques Teneurs 
- - - 

. . . . . . . .  3 .  Acide n i t r ique . .  = 1 20  = 32 p.  100 d e  Az0311 
4 .  n u concentri: . 1.52 - 100 J J 

. . .  5. Acide clilorliydrique..  = 1.12 = 94. N d e  HC1 
6. D ]) ccricen- 

t r é . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  = 1.20 = 39 I I 

7 .  Ammoniaque . .  . . . . . . . .  -= 0,96 = i O  n d e  .4zI13 
8. B conceritr6a .. = 0,9i  = 2 5  a I> 

9. Baii rkgale . . . . . . . . . . . . .  3 p d'ac. clilorliydriqiie 1 .  12 
i p. d'ac. nitrique 1 . 2 0  

10. Acide c i t r i q u e . .  . . . . . . . .  = 20 gr. d'acide par litre. 
4 1 .  Appareil tournan t . .  . . . . .  = 30 i 40 tours par  minute. 
4 2 .  - » agitant . . . . . . . . .  - i50 n B 

B. Fourrages. - 1. U o s ~ o s  DE L ' H U M I D I T ~ .  - On emploie  
5 gr.  de  substance; la dessiccation est pratiquée à 1 0 0  degrCs 
pendant 3 heures. 

11. DOSAGE DE LA P R O T ~ ~ I N E  ( i ) .  - 4 )  Protéine b m t e .  - On dose 
l'azote par  le procédé Kjeldalil avec 1 gr. de substance, et on  
multiplie la quantité d'azote trouvée par 6,25. Lorsqu'il s'agit 
d e  fourrages trks difficiles a attaquer, comme les tourteaux de  
cotons, d'aracliides, etc., on recommande une  addition d'acide 
phosphorique anhydre.  

2) Prottiine pure. - On la dose, d ' a p ~ é s  Stutzer, avec de  l'oxyde 
de  cuivre hydraté. 

3)  Substance azotir digestive. - Elle est dosée, d'après Stutzer, 
au  moyen d u  suc gastrique e t  pancrbatique. 

111. I)OSAGE DES M A T I ~ R E S  GRAS SES(^). - Cc dosage SC fait par 
l'extraction de 5 gr.  d e  substance au  moyen d e  l'éther exempt 
d'eau e t  d'alcool. Les pains de méliisse subissent, d'abord, une  
extraction A l'eau, s'il n'y a pas une perte de  niatibres grasses 1 
craindre;  dans le cas contraire, i l  y a lieu de procéder comme 
pour les tourteaux de mélasse-maïs, c'est-i-dire par  dessiccation 
et  trituration avec d e  la pierre  ponce. ou  d'après la méthode 
Emmcrling (voir Landu;irtsch. Versuchsstationen, Münschen, 1899j. 

IV. DOSAGE DES MATIIRES EXTRACTIVES NON A Z O T ~ E S  (!)- 
- Elles sont calculées par difftkence, aprbs avoir dosé toutes 
les autres matikres. 

L'analyse directe se base sur  la recherche de  la quantité de  
dextrose par  réduction d'une solution cuivro-alcaline après in- 
version. Betteraves et  mélasses sont polarisées, les premiéres 
seulement après  avoir subi une digestion a l'alcool. 

(1) Pour lcs fourrages dont  l'clkrrierit hydrocarborib doil i l r e  estirrié en 
argent ,  il convient d e  fixer la  valeur des divers eleuients nutritifs eri pre- 
nant cornnie hase : matikrc pi-oléique = 3 ; rnatiCrc grnsse = 3, c t  
matiere hydrocarbonbc = 1 (voir Ics Procds-verbaux de la III0 AssemblFe 
ginPrale d e  l'Union des Slelions agronomiques allemandes, Kiel, i89S.) 
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'' D o s h c ~  DE LA FIBRE LIGNEUSE. - Ce doSage se  fait 
d'après la méthode Weende, en faisant bouillir  3 gr .  de suhs- 
tancc avec l'acide sulfurique à 1,9ù p. 100 e t  la potasse causti- 
que à 1,2û p. 1 0 0 ;  cependant, cette méthode n'est pas restée sans 
contestation. 

D'aprEs Koenig, une  skparation compliite de la cellulose des 
pentosanes et  des  lierosaries peut-être obtenue par  un  traitement 
d e  la siihstance avec des acides d 'une  concentration dkterminée, 
tout e n  opérant sous pression pendant un certain temps. 

VI DOSAGE DES cexnms .  - 11 se fait par incinération et  
calcination m h a g é e  de 5 gr.  d e  substance. 

VII. - DOSAGE DE L A  STLICF. E T  DES M A T I ~ R E S  M I N ~ R A L E S  

MÉLANGOES A L'~~CHANTILLON.  - 1,'essai qualitatif de toiis les 
fourrages, en ce qui  concerne la silice et  les  substances miné-  
rales, est obligatoire. Lorsque l'essai démontre  la présence 
de quantités dépassant la teneur normale, il y a lieu d e  procé- 
der  a u n  dosage. Si la teneur accuse i p. 100 ou plus, il est de  
rigueur d'en informer qui d e  droit.  

V111. ESSAI BOTANIQUE.  - En ghnéral, il n'exisle pas de  
prescriptions concernant les essais botaniques. Une exception 
cependant est faite pour  le son. Dans l'essai du son, on doit 
préciser s'il y a des graines inlactes d e  niauvaises herbes ou 
nori. S'il y en a, on  doit appeler  l'attentiori sur  la circons- 
tance que  cette préseilce prouve une addition impliquant  falsifi- 
cation au moyen d e  décliets provenant d u  nettoyage du  seigle. 
On détermine le nombre (et 17esp&ce hen tue l lement  aussij des  
graines et on les calcule sur  le poids d'un kilo. 

Dans le cas où l'essai iriicroscopique d 'un son indique la pré- 
sence d'urkdo-spores e n  quantitk appréciable, il y a lieu de  
signaler ces éléments. 

Les essais de semences doivent se faire d 'après  les prescrip- 
tions de  l 'union des Stations agronomiques de l'Allemagne. 

Compte rendu d e s  triivciur du 1Ve Congrès 
internntiunnl de oliiiiiie appliquée ( S u i l e  e t  fin) (1). 

SFCTION VI. - ISDUSTRIE CHIMIQI ÏE  DES FERMENTATIOSS. 

Comme la précédente, cette section, présidée par M. Durin, a beau- 
coup travaillé, et ses discussions ont été suivies par u n  nombreux audi- 
toire. 

Ln distillerie ou fabrication des alcools a donni: lieu i de nombreuses 
corririiiiriic:atioiis, tliies k MAI. Unrhet, El'f'ront, Ferril)acli, Quaiilin, Lévy, 
Guillaume, Aracliequesrie, Courtcinue, Sorel, passant successivcrnent en 
revue la fermentation, la distillat,iori et la rectific:ition. 

(1) Voir Anfaales d e  chinaie analytique, 1900,  p. 334 et 384.  
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On s'est occupC beaucoup aussi tlcs alcools a u  point de vue hygiénique, 
analytique et industi,iel. 

3111. Quantin e t  Lang ont surtout insisté sur  les méthodes d'analyse à 
employer pour doser les impuretés, r!i:iis il f:iiit bien convenir que toutcs 
les analyses laisserit encore heaiicoup :à dksirer et qu';iur:iine ri'a encore 
rcussi ti résister ti 1'Cpreuve du temps. 

La vinification n'a pas étb oubliée : ?il. Rocques a montré les bons 
résultats ohtenus en sterilisanl la vendange par la chaleur (procédé 
Kuhn) et en la  réensemençant ensuite avec des levures pures. 

31. Semichon, représentant le dkparteirierit viticole de l'IIérault, pour 
comhattre les rni:Lliodes fantaisistes d'analyse des vins, métliodes dont le 
nonibre augiricnle tous les jours, a rlerriaridt! à la section la nomination 
d'une Commission d'unification ti'arialvse des vins. 

La brasserie a provciqué des cornrnunications de la part de h l l l .  Schnarz  
(appareil de ri:frigéraLion!, Kriitwig, d e  Liège (influence de la composi- 
tion de l'eau sur  le  trernpage de I o rge) .  

Les vceiix émis par la section sont les suivants : 
1 0  Dans l'analyse des eaux-de-vie, le Congrès demande qu'en cas d'ex- 

pertise légale, la petitesse du coefiicient d'impuretés ne soit pas h elle 
seule considérée coinme une preuve siiftisante d 'une addition d'alcool 
d'iridustrie aux eaux-de-vie naturclles. 

20 La section a reçu du Corigr6s international di1 coinriierce des vins, 
spiritueux et liqueurs les v e u x  suivants auxqueli elle s'est ralliée, et elle 
prie le Çongrbs de vouloir hien les ratifier : 

Que toutes Ics douanes adoptent l'alc,oomètre cenlésimal pour la mesure 
du degré alcoolique ; 

Qu'elles s'accordent sur  la nomenclature et le dosage des sul~stances 
dont la présence dans les hoissons peut ktrc considérée comme licite, et 
qu'elles uniforrriiserit les mélliodes d'analyse ; 

Qu'elles adoptent notamment : 
a )  Pour le dosage de l'alçool dans les vins, l'alambic d'essai exclusive- 

ment ; 
h )  Pour le dosage de l'acidité, l'évaluation en acide sulîurique ou en 

acide tartrique, mais en un seul acide ; 
c) Pour le dosage de l'extrait sec, l'kvaporation. 
Qu'il soi1 recherché une méthode unique d'arialyse des vins e t  des çpiri- 

tucux, et qu'un choix soit fait des instruments divers à ernploycr. 
3 3  La section VI adopte égalerrient le  vœu voté d g à  par la section IV,  

et relatif au tléveloppement des emplois industriels de l'alcool. 

P ~ d s i d e n t  : M .  Deliérain. 
V i c e - P ~ é s i d e n t s  e t  P r i s i d e n t s  de seance : RI.11. Paterno, Sclineide- 

wind, 0. Lielierrriann, Wiley, Lezé. 
S e c r i t a i r e s  : MJ1. Gabriel Llertrantl et Garola. 
Cinq ordres de question étaient inscrits au programme : 
L'étude des sols et des engrais a été traitée par JIJI.  Deliérain, Auhin, 

Lieherrnarin, Menozzi, Garola, Sclineidewind, Kosovitcli et Malpeaux, qui 
ont montré les eirets de l'amcu1)lissement et d e  l'aréation des terres, dis- 
cuté les métliorles d'analyse des sols e t  de. engrais, notamment des 
superpliospliates, les eflets de l'enseinericernent des terres par les 1'r:rrrierits 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rnicrohiens, etc. On a étk d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'attacher une 
grande importance i la distinction faite entre l'acide phosphorique solu- 
ble daris l'eau et l'acide pliosphoric~ue soluble dans le citrate ; de même, 
l'ensemencement des terres par les ferments microbiens ne parait pas 
avoir donnii, jusqii'ici, des rksultats hien pi.ol~;irits. 

De très intéressants rapports ont 6th prescntés sur  les plantes indu- 
strielles, notamment par RIM. Geschwinrl, Dyiiowski, Malpeaux, Dehérain, 
s u r  les plantes sucrCes (betteraves, cannes, Crables) ; par hl. Dybowski, 
s u r  les plantes a caoutchouc ; par M.  Charabot, sur  les plantes & parfums. 

JI. \Vile? a signalé l'utilisation des tiges de niais dessécliées, moulues 
et imprégnkes de mélasses, comrrie nourriture pour les animaux. 

La laiterie, cette industrie domestique d'une importance si considérable 
dans tous les pays, a éti: l 'ol~jet d e  plusieurs rapports. 

BI. Lezé a Btudié la composition ou plutôt la  constitution de la créme 
et 'du beurre ; M. Hocques a signalé les résultats de  la stérilisation du 
lai1 eri g r a n d  par les artioris c:cirril)irit:.es d e  la pressioii el  III: la r h l e u r .  

Avant de se séparer, In section VI1  a émis le vmu qu'il soit adopté une 
suf)stance antisrptique po i~r  l a  conservat iondes  echantillons de 
la i t  destines à l'unalyse. Une Commission pou?-rait être nommee 
pour le choix  de cette substance. Le bicfwomate de  potasse, le chlo- 
rof0rme paraissent dejci repondre a ce hu t .  

Prisident : M .  A. Riche. 
Vice-Puhidents et Présidents de séances : NN. Piutti,  Ludwig, 

Jorissen, Marty. 
Secrétai12es : MM. G .  Halphen et Vicario. 
Cette seclion a abordé de nombreuses questions de médecine, d e  phy-  

siologie, d'hygiène, de falsification des denrées alimeritaiies, dont  le 
résumé nous entraînerait trop loin. 

Qu'il nous suffise de dire que l'analyse de l'urine, à laquelle la métie- 
cirie derrianile de liliis en plus 1;i c:cinfirm;itiiin du diagncist,ic, ;I été traitée 
d'une facon trbs complète par 1111. I'alein, llenighs, Griinbert, Rlorcigne, 
Desçrez, RleillÈre. 

Que les falsifications des denrées alimenta:res, notamment des liuiles, 
des eaux-de-vie. du vin, etc. ont fait l'objet de rapports e t  de discussions 
d e  la part de RIM. IIalplien, Quantin, Rocques, Jorissen, Minovici, Butu- 
reaux, Sclioofs, Sangle-Ferribre, Lieherrnann, Riclie, Ilarillc, André,  etc. 

Que R1X. Denigés, Gérard, I lcsgre~,  hleillère, Grimbcrl, de Ilrévans, 
Berger, Ogicr, Moreigne, Piutti.  Clirislomanos, Portes, My-Zachy, 
Hériocque, ont apporté le fruit d e  leur science et d e  leurs études i la  
disciissiori de nomhrcuses questions d e  cli,mie medicale et pharrnaceu- 
tique. 

Sur la proposition de N. Patcin, la  Vllle section a émis le  vceu su i .  
vant : 

l o  Le sous-acétate de plomh doit être rejeté comme agcnt de déféca- 
tion d e  l 'urine. On le remplacera par l'acétate neutre de ploml), suivant 
la formule de Courtonne, ou niieiix par le  nitrate acide de mercure, en 
obs(:t varit les précautions recornrnandées par M. Patein.  
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29 On adoptera, pour le degr6 saccliarimétrique, l e c h i f i e  2.065, indiqué 
par  M.  Çrirnbert. 

30 La liqueur d e  Fehling sera titrée en glucose ariliydre ; s i  L'on a fait 
le titrage en sucre interverti, on fera la correction nécessaire, 5: grammes 
d e  sucre interverti correspondant k 4 gr.  80 d e  glucose. 

4O Il est nécessaire dc faire les dosages de sucre urinaire à la fois par 
les méthodes optique et volumétrique ; on doit trouver les mèrnes chiff'res 

~ - 

par  les deux niéllioiles. 
50 Si  l'on se sert du procédé Causse, on  I'emp!oiera avec les modifica- 

tioris indiquées par h l M .  1)eiiigés et Ronn;ins. 
S u r  la proposition de 11. llénocque, la VI110 section a émis le  v o x  

suivant  : 
Pour faciliter I'ur~ification dc la représentalion des spectres de bandes, 

tels que les montre le spectroscope 2 vision directe, il y a lieu d'adopter 
l'échelle d e  Ahhe, modification Ilénocque. 

Pour la  coloration d u  spectre, on adoptera les étendues d e  plaques colo- 
rées, telles que les a établies N .  Rood et que M. Héiiocque a fait repre 
senter en une s t r ie  de 12 teintes plates. 

S u r  la proposilion de M.  Rocques, la VlIIe section a décidé qu'il y 
avait lieu d'étudier : 

i0 Quelles sont les rnétliories analytiques qu'il convieut de préconiser, 
dans l'état actuel de la  science, pour effectuer les analyses des eaux-de- 
vie et alcools ; 

20 Quelles sont les conclusions qu'on peut e n  tirer. Comment y a-t-il 
lieu d'interpréter les résultats d e  l'analyse pour établir la nature des 
eaux de-vie ; 

30 Quelle est la quantité d'impuretés qu'on peut to:drer dans les eaux- 
de vie de consommation. 

A cet effet, In Ir lI le  section a nomnie une Cominissiori composée d e  
MM. Riclic, Blarez, Briiylans, Rutui.éano, Gley, Ilalplien, Dr Lang, Nicloux, 
Hocques, Sanglé-E'erriére, Villa-Veccliia, m-auters. 

S u r  la proposition (le N. Sonnie-RIoiet, la \'Ilte seclion a Cmis le 
vceu suivant : 

Cornme elle l'a\-ait déji  reconnu eu 1896, lors du 2e Congrès de chimie 
appliquée, la VIII@ section pense à nouveau qu'il serait on ne peut plus 
utile, pour les bons résultats h retirer du Congrés, que les rapports 
annoncés comme devant étre lus à ce dernier soient portes l'avance à la 
connaissance tics menihres de l a  section. 

Elle émet donc le vmu que ces rapports soient dorénavant imprimés h 
l'avance et disîribués aux nienibres du Congres, pour que ceux-ci puissent 
en prendre connaissance h loisir et, Iors d e  la lecture en séance d e  sec- 
tion, apporter les ohservations et critiques que leur aura suggerkea la 
lecture. à tete reprisée, de ces rapports. 

On pourrait, dans ces conditions, prendre des décisions et sanctionner 
celles-ci par des votes, toutes choses qu i  sont impossibles avec la façon 
actuelle de prockder. 

L a  VllIe section d u  Ive Congrés international de cliimie appliquée, 
a émis, sur  la  proposition de M.  Piutti, le vrxu que la  Commission 
internationale du prochain Congres, ou bien le  Comite provisoire de la 
ville où aura lieu le futur Congrès, adresse 2 tous les adhérents d u  
Congrés actuel, au moins u n  a n  avant la date du Congrès, un question- 
naire sur  les principaux problémes d'intérêt génkral qui devront htre 
traités. 
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SECTION IX. - I+~OTOGRAPHIE.  

Celte section n'a tenu qu'une seule séance, p a r  suite de la coincidence 
du Congrès d c  photographie propremerit dit.  

Elle a entendu les trks intéressantes comniuriicatioris de JIM. Minoviei, 
Naniias, Marion, Gravier, Brassinc, Zenger. 

Les travaux d e  celte section ont  été suivis par  u n  auditoire assidu et  
nomhreux,  e t  ce resultat est dii autant  à la  cornpelenre et  h la haute 
notoriété des rapporteurs, à la tète desquels oc.c:iipi: une  place !L part l e  
tl6voué, infatigable et  illustre président du Coriçr&s, hl. Moissan, qu'à 
I'intériit et l ' importance des questions traitées. 

P a r  les nornhreuses expCricnces qui .ont  accompagné Icscomrnuriications, 
celles-ci ont, en outre, acquis  u n  interkt tout particulier. 

Les travaux d e  la section présenteront, pour ainsi J i r e , u n  tableau synop- 
tique, ou mieux uri inventaire d e  toutes les forces motrices naturelles 
actuellement exploitées dans  le monde pour la  l'ahrication des produits 
ehirniques, e t  notamment d u  carhure d e  calcium. 

C'est h JIM. Gin ,  Petersen, Rossel, îvIatliews, Gall,  cte.,  que l 'on doit 
cet intéressant inventaire. On y voit q u e  l'iridustric, d u  carhiire de cal. 
c ium, source d e  cette belle Iuniiére de I'acétxléne, a pris u n  déreloppe- 
ment prodigieux, qui  n'est rien encore, corripari: a celui que l'avenir nous 
ri:sc:rve. C'est là iiric: iriiiustrie colossiile, ilorit 1'1iii1ri;iiiitti sera r tdevahl~:  h 
deux illuslrations d e  la science cliirriique française, dont les noms nous 
sont chers : MM. Hertlielot e t  Moissari. 

M .  Moissan, qui  n e  corinait pas la fatigue, ct dorit les découvertes son 
inépuisat~les .  a t'ait ericore des coniniunicatioris s u r  la  pi,kpaiation d u  
carbure d e  calciurn pur, s u r  le carbure de rieodynic, d c  praséodyrrie et 
de samarium. 

P a r m i  les questions traitées dans  cette section, je citerai,  pour  nie hor- 
ner, les suivantes : 

Donel : fabrication des percaihonates;  Minet : l'électrocliiniie en i9OO; 
Strauss  : écliantillonnage e t  analyse d u  carbure de calciurn ; Lebeau:  
s u r  les siliciures de fer ; s u r  le gluciniurn et  scs alliages; Stock : sur les 
borures de silicium. 

Comniunications trés intkressarites s u r  l'klcctrolysi:, p a r  RiM. Brochet, 
Ilollard et  Marie ; tlitférentcs con~nlunieat ions su r  la production d e  I'acéty- 
léne et l 'éclairage à I'acktjlene. 

L a  section a émis le vouu que  les Compagnies de clicmins de fer el d e  
navigation étudierit la question du t ransporl  du carhure de calcium. 

Elle a terminé ses travaux en nommant u n e  Cornniissiori cliargée d'etu- 
dier  les désignations unitaires fontlarnentales en electrocliiiriie. 

Cette Conirriissiori est ainsi composke : 
YIM. Moissan! Ulondiri, Giintï., Hollard, Gall,  Lippmann,  D r  Le Blanc, 

Dr Classen, Etarti, Paliiiaer, Urociie1, L e h a u ,  Muller el Marie. 
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Action de l'acide chlorliydriqiie gazeux sur les 
miilTates, les sriléniiitcs, les tellurates et les plios- 
phutes. - B I M .  TUNNEL[. e t  SMITH (Journ. of' Amer.  cllem. 
Soc., t .  XXI, p.  929). - Ayant constaté que 1lC1 gazeux peut dépla- 
cer les acides tellurique et séléniyue, les auteurs ont oerisé qu'il  
serait ainsi possible de &parer  ces acides d'avec SO'+I12. 

Dans le cas d'un s8lériiate et d'un suIfale, l 'acide sklénique est 
entièrenient chassé, mais SOCH2 est également déplacé e n  quan-  
tités variables suivant les conditions d e  l'expérience. Il e n  est d e  
nlême avec les tellurates, mais Ics pliospliates, dans des condi- 
tions analogues, ne sont pas attaquhs. G .  S. 

Dosage rapide d e  la cliaiin dans les minerais d e  
fer et  lu gaiigue, eii pca5seoee r l e ~  exydes de fer e t  
de l%duniirie. - M. L.  BLUM (Zeits. f .  anolyt. Ckernie, 1900, 
p. 153).  - ̂n dissout 5 gr. de matière dansIlCl coricentré, e t  on  
évapore a sec, pour rendre ln silice insoluble. Après avoir repris  
le résidu par  l'eau et IICI, on filtre pour  & p a r e r  la silice, e t  on 
étend le liquide filtre à 500 cc. On prélkve 50 c c . ,  et on ajoute d e  
l'acide tartrique eri quarititi. telle qu 'une addition d'arriirioriiaque 
ne produise plus aucun trouble. On prkcipi te  alors la cliaux par 
170xalate d 'ammoniaque (In précipilation doit se faire à chaud). 
Dans ces conditions, le fer e t  l 'alumine restent dans la solution. 
Pour finir, on  opère comme d'habitude. La cliaux qu'on obtient 
ainsi renferme de  petites quantités d'oxyde de  fer, d'alumine e t  
d'oxyde de  mariganèse; mois l 'erreur provenant  de I'augmenta- 
tion de  poids due a ces oxydes se  trouve coinpensée par  la per te  
de la chaux, dont une petite portion reste dans la solution tartri- 
que. L'erreur réelle rie depasse guère 0,s  p .  100. J .  W. 

Eiiiplri de l'acide siicciuiqiie dmns I'cilcalinaétrie. 
- M .  le Dr EMlL PETERSEiU (Zctits. 1'. angelu. Chernie, 1900, p. 688.) 
- ü'aprks l'auteur, l'acide succinique perriiet de piéparerfacile- 
nient des liqueurs titrées exactes pour I'alcalin16trie. On rencontre 
aujourd'liui cet acide, dans le commerce,  dans uri état suffisant 
de  pureté. 11 suftit de le  c l i auf i r  vers 70 degrés, jusqu'à poids 
constant, pour  en chasser toute l'liumidité (112 p. 100 environ). 
Pour contrôler la pureté du produit, l 'auteur a fait des essais com- 
paratifs à l 'aide d'une solution riormale d'IlÇ1 soigneusement 
titrée. Un volume déterminé d e  cette liqueur a été neutralisé 
tour a t o u r  p a r  des solutions R, N / B ,  N j 5  d e  soude e t  d e  baryte, 
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Laliqueur normale d'acide succinique,préparée par  pesée directe 
e l  dissolution daris u ~ i  volürrie d'eau tiéterrni~ié, s'est comportée 
exactement, vis-à-vis des  liqiieiirs titrkes de soude et de  baryte, 
comme la liqueur normale (l'HG]. L'acide succinique, lorsqu'il est 
en poudre, se  dissout rapidement dans l'eau. La solution ne se  
trouble nullement par  addition d 'eau de baryte ou  d e  soude, e t  
le  virage de  la phénolplitaléine est extrkmement net ;  i l  est en- 
core trbs serisible avec 1/30 d e  cc. d'une solution NI5 d'eau d e  
baryte. 

J .  IV 

Dosage de ln  matière colormita? dams la coche- 
nille et l e  ccirriiiii. - RI. G F. VtiIISOS (Piturninceuticr~~ 
Journal, 1900, p. 309) .  - 5 décigr. d e  cochenille en poudre fine 
sont mis à bouillir avec 30 cc. d 'eau et  5 gouttes d'ammoniaque ; 
le mélange est filtré sur  un tampon d'ouate, et le  marc est épuisé 
s u r  le filtre par  une quantité d'eausuffisante pour  obtenir 400 cc. ; 
on prélbve 25 cc. de  liquide dans un flacon ùoucli6 ; on ajoute 
5 cc. à'HC1, et on verse daris le mklange, d'abord par  demi-cc., 
puis  par  clixi&mes, une solution d'liypoclilorite de soude conte- 
nant  i p.  ?O0 de chlore utile. La couleur rouge cerise primitive 
passe ii l 'orangé clair. On reconnaît la fin de la réaction à c e  que 
l'addition de  quelques gouttes d'liypoclilorite dans le liquide au  
repos ne doit pas donner  d e  différence de  teinte perceptible. Le 
nombre de cc. employés, niultiplih par  8, indique la  quantité de  
solution nécessaire pour  détruire  l a  matière colorante de  1 gr. de  
coclienillc. 

Pour le  carmin,  on  t rai te  1 décigr. seulement, et on o p i m  
comme pour la coclienille, sauf que  l'ébullitiori e t  la filtratioii ne 
sont pas nécessaires. 

A .  D. 

Dosage de l'cieiale oléique et de 17acide liaioléique. 
- K. FAKS'I'EIKER (Leits. f .  Untrnuchung der N U ~ I ' I L I ~  U. Genitss- 
mittd, 1900, p. 4 ) .  - L'auteur s'est proposé rle trouver u n  
prochié  permettant la déterminatiori quantitative d e  l'acide oléi- 
que.  11 pensa, d'abord, arriver à c e  résultat par  la transformation 
de  cet acide en acide élaïdique; il fit réagir,  s u r  1 gr .  d'acide 
oléique, d e  20 à 25 cc. de protoxyde d'azote gazeux a une tem- 
psrature variant entre 10 et 20  degrés. Il trouva q u e  86 p. 100 
seulement de l'acide oléique étaient convertis en acide élaïdique. 
Le sel plombiqiie de  l'acide élaïdique s e  comporte, vis-a vis de  
l 'éther et de  la benzine, comme les sels de  plomb des acides gras 
saturés. 

La transformation des acides gras en seis d e  baryte a fourni à 
l 'auteur d e  nieilleurs résultats. L'oléate d e  baryte se dissout à 
chaud dans la benzine renfermant 5 p. 100 d'alcool a 90°. Lors- 
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qu'on refroidit cette solution, le composé se précipite sous forme 
d'une poudre cristallinc, et la séparation est si coiriplbte qu'elle 
permet d e  doser ce produit. 100 cc d e  dissolvant ne retiennent 
que O gr.  Ois d'oléate d e  baryte. 

Les sels de baryte des autres aciges gras non saturés restent e n  
solution daris la benzine, tandis que les coniposés barytiques des 
acides gras solides ne sont pas solubles. On fera donc, d'abord, 
une premiére détermination de  la totalité des acides gras solides, 
y compris I'acide oléique. La séparation de I'acide oléique s'ob- 
tient par la transformation en sels d e  plomb. On dissoul les 
sels de  plomb dans la benzine i une chaleur modbrée ; e n  
refroidissarit la solution. les sels plorribiques des acides gras 
solides se prkcipitent complètement, tandis que  les sels d e  
plomb des acides gras liquides restent en solution. C'est ainsi 
que l'auteur a pu doser I'acide olbique dans l'huile d'olive, 
le saindoux, l'liuile d'arachide e t  le  beurre  d e  cacao. Cette 
méthode n'a pu être employée pour  l e  beurre, l'liuile d e  sksame 
et l'liuile de  coton, Farce que ces produits fournissent trop d e  
compost% barytiques solubles dans la benzine. Dans ces condi- 
tions, la séparation d e  I'acide oléique se fait mal. 

L'auteur décrit ,  en outre ,  une méthode de dosage d e  l'acide 
linoléique. Son procédé est basé sur  l'insolubilité k froid d e  son 
dkrir6 tétrabrorné dans I'ktlier de  pétrole. Aprks avoir fait dis- 
soudre les acides gras dans l'éther de  pétrole (dans la proportion 
d e  1 gr.  d'acide pour  40 cc. du dissolvant), il ajoute une solution 
r k e m m e n t  préparée de 1 gr.  d e  b rome dans20 cc.d'Ctlier d e  pé- 
trole. Le niélange, après avoir ét4 allandonné a l'air pendant la 
nuit, est refroidi pendant quelques lieures par  de la glace. Le coin- 
posé hrom6 est alors compléternent précipité. On le  filtre e t  o n  
le lave a l'aide d'éther de  pétrole refroidi. L'acide tétrabronio- 
stéarique ainsi obtenu est presque pur .  

1 gr .  de ce composé correspnnd à O g r .  4.667 d'acide linol6ique 
Voici quelques résultats obtenus par  cette méthode 

Acide 1inolBique p .  400 
d'acides gras totaux - 

Huile de colon. . . .  17,8 
sésame . . .  1216 
d'arachide . . .  6,O 

- d'amaride . 6:0 

Graisse de  cheval . . .  9:9 
J .  W. 

Beiirrc de cacno. - M. LEWKOWITCH (Chemist and 
Dm,qggi.st). - L'analyse d e  quelques écliantillons a donné les ré- 
s u l t â t ~  suivants : 

N D  i . Moyenne d e  produits commerciaux. 
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4. Beurre prkparé par  l'auteur. 
3 .  Beurre pur, coriservb pendant dix ans en vase scellé. 
4.. Reurre anglais p u r  et frais. 

No 5 .  Ueurre hollandais pur  et frais. 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

Poin t  de fusion. .  ........... 2 6 6  à 23' 2 3 0 4  270 28033 2701 
- de saponification d e s  

acides gras.. ...... 47'2 irSo'2 - 48027 4R55 - 
Indice  ds sapoiiificatinn.. . . . .  191 8 1134.5 1Y2.9 1% 193.5 IY2.R 
Ind ic s  d e  Ileichsrt-Vpirsl.. . 0.38 a 0 .91  U.50 O.?O 0.38 0.83 
Indice d'iode.. .............. 34.24 a :36.99 33.65 36.92 3 8 . 3 i  34.55 

dur le rnnrissenisnt du I~eurre. - M. J. HANUS (Zetts. 
f. Untersiichung der ,Vahrungs ~rnd C~wusmillel, 1900, p.  326). - 
Après avoir passr: eri revue lei  op in ions  assez dikergentes des 
chimistes qui  ont étudié cette q uestion, l 'auteur cite ses 
propres  travaux sur  le mSine sujet. 

Après d e  nombreuses expkriences, il a pu établir que  le rap- 
port moyen entre les acides volatils et les acides gras totaux est 
de 1/10 pourles  beurres  frais, taridis qu'il n'est plus que de  1/25: 
pour les beurres rances. P o u r  des beur res  t rés  avancés, i l  a cons- 
tate une augmentation très forte de l 'acidité totale, alors que l'aci- 
dité volatile restait à peu prhs s tat ionnaire .  Il en conclut que  la 
d9composition des corps gras  a rnolGcule élev6e est plus rapide 
que  celle des glyckides à rriolécule plus fai l~le .  L'auteur a eu 
l'id6e d e  soumettxe a l'action du hisiilfitc! d e  rosariilirie le liquide 
provenact de la distillatiori des acides volatils de  divers écharitil- 
lons de beurre  rance. II a constat6 ce l'ait singulier que, pour un 
grand nombre d'écliantillons dorit I'aciditd totaleétait trks élevke, 
le  réactif des ald~iliycle~ ne produisait aucune coloration, alors 
que, pour  des beurres  d ' une  aciditB faible, le n18nie rkactif dori- 
nait lieu à une coloration rose très intense. Ces derniers  k h a n .  
tillons possCdaicrit. en outre, une odeur  de rance trks pror1onci.e. 
La conclusion para i t  être qu'il faut attribuer à des compostk aldu- 
hytliqucs l 'odeur e t  le goùt de  rance d e  certains beurres  faible- 
ment  acides. 11 y a donc lieu d ' h b l i r  une distinction eriti'e les 
beur-res T I ~ L C P S  et  Ics b e z u w s  rtcliles. 

Actuellernent. l 'auteur se livre à des rerlierclies pour  dkoi iv r i r  
la nature des aldkhydes qui scmblent Stre la cause de  l'odeur et 
du goût de rance. 

- 
.r. W. 

I)o+agc d e  I ' i i i i i ic la i i .  - hI.  E. GlAETURCO ( B o l l e l h o c h i -  
mzco /nmnce~ct ico ,  1900, p. 339). - Ce procéclk est basé sur  I'ac- 
Lion d e  l 'aluini~ie sur  les Iiquirles reriferniant de I'amidori en sus- 
pension. L'amidon qu'on veut analyser est, d'abord, lavé à l'eau 
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f r o i d e  et séché a l 'a ir  l i h r c .  On e n  pPse 2 gr .  50, q u ' o n  a g i t e  d a n s  
un  b a l l o n  a v e c  150  a 1 0 0  c c .  rl'caii e t  l,R cc .  d ' u n e  s o l u t i o n  
t i t rke  d ' a l u n  de potasse ;  o n  p r k i p i t e  p a r  u n  l b g e r  excés  tl 'airimo- 
n i a q u e ;  o n  r e c u e i l l e  sur un  f i l t re  t a r é  et s i c h é  à 100 d e g r e s  ; on 
lave  a v e c  l e  m o i n s  d ' e a u  p o s s i l ~ l e , , j u s q u ' a  cessa t io r i  d e  r é a c t i o n  d e  
su l fa te  ; or1 sbche  à 100 degrés; o n  dkt lu i t  d u  p o i d s  t o t a l  l e  p o i d s  
d e  l ' a l u i n i n e  a j o u t o e  ; la diffërerice es t  le p o i d s  de l ' a n ~ i d o n .  

L i s o l u t i o n  t i t r é e  d a l u n  c o n t i e n t ,  par c c . ,  d gr. 060769,  c o r r e s -  
p o n d a n t  à O g r .  O 1  d'Al (011)" t 0  cc. suifiserit p o u r  O g r .  5 
B I gr. 5 d ' a m i d o n ,  et 15 c c .  g o u r  2 a 4 g r .  

P o u r  d o s e r  l 'ani idori  d a n s  u n e  f a r i n e ,  o n  opère s u r  3 g r . ,  d o n i  
on i s o l e  le g l u t e n  p a r  la méthode o r d i n a i r e .  A. D. 

B I B L I O G R A P H I E  

Ciieniisch-teciini~cfic Unter~ucl i i i i igs  rnéthotlen. 
(NL;thndr:s d'annl?yse chimique nppliqicc!es ci l ' t n d u s t r i e ) ,  par  le 
I P  G .  T I u x ~ ~ ,  professeur à l'Ecole polylechniqiie dc Zurich, t .  III d e  
1100 pages (Jules Springcr,  kliteur à Berlin). - Le troi~i6nie et der. 
nier volunie du re inarqus lh  Ili.aiti d'analyse du savant professeur 
suisse, qui  vient de paraitre, est conçu d a n s  la rrierne forme que  les 
deux volumes précédents, tant  ail point [le vue rie la  rédaction qu'à celui 
de l'irripression, etc. Il comprend les chapitres suivants, rédigés chacun 
par 11" .;pécialistc: de rri:irqiie : 

I o  I><itrolc, huiles minérales, pai.aftirie, graisses consistarites et rnatiéres 
luhr~ifniites ( P r  Ilriltle) ; - ", Matières grasses, glycérine, savons, s k i .  
ririe, veriiis e tc .  (Dr TJeririqiies) ; - 3" Résines, etc. (1)' Dieterich) ; - 
4 0  C:ioiitcliouc et giittaperclia (Dr IIcririqiies); - Huiles esseritielles 
(Ur Gildenioister) ; - Sucres, etc. (1)' von Lippmann et 1)' I'ulverma- 
clicr) ; - 40 I$ii:r-e (1)' Alibi-y) ; - 80 Vin (Dr  \Vindisch) ; - Y Amidon 
et rleatrine (Prof. I l r  Von Echcribrecher) ; - 100 Alcool, liqueurs, vinai- 
gre (1). Scliiile ct 1 1 7  Ikcrtz)  ; - 1 i0 Tannins (Prof.  Counc!er) : - 
1% Ciiii,s (1). Paessler) ; - 13" Papiers ( I I e r ~ b e r g ) ;  - I ' k o  Encres 
(Dr Neumann e t  Sctiluttiç); - ,150 PrCparations orgaiiiqiics (Dr Mes- 
siiorj ; - 160 Tait iales et acide tartrique ( U r  Hasch) ; - 17" Matières 
coloraritr.3 organiquci, et leurs matières preniii:rcs, analyse des matifires 
textiles (Prof ( h i d i  in). Le voliirric se termine par une tklile alplialiétic~iie 
trcs corripli:tc. 

Cornnie on le voit par cetteénumération, c'est grkce au choix judicieilx 
tlc collalmateiirs conipéterits, qui sorit tous des savants émérites, en con- 
tsct jonrnalier- avec la pratique indiistrielle, que M. le professeur Lunze 
est parvenu à mener  à bonne firi une aussi lourde e t  délicate entreprise, 
celle de  tlonii er aux diverses industries iritéressées un Mnnrzel 'e chimie 
n n a l y l i y i ~ e  aliso1iiini:rit approprie aux hesoi~is  industriels. Cet  ouvrage de 
2.400 ~ix~cs".I.iisti.ées ti'eiiviroii 'kO0 jiravures, édite avec él6gance, servira 
de guide siir A l o u s  les cliiniisles en contact avec les rn~illiples irirluslries 
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qui ont  recoursk cette scicnce. C'est par l'application des méthodes analy. 
tiqum hieii ktuiliées et bien appropriées aux matières el produits indus- 
triels, que le chimiste atlnclii k une usine devieni. l'auxiliaire indispensa- 
ble et bien apprécié de l ' industriel. C'est i c e  titre que nous recommandons 
chaudement ce remarquable ouvrage, espérant qu'il se trouvera bientôt un 
Cditeur pour rious en offrir une tirlition frariyaise, dont  le siiccks est cer- 
tain, tous les autres ouvrages d e  M. Lunge avant blé traduits en français. 

D. SIDRRSKY. 

Trnité il'annlyse thkariqiie et pratique d e s  subs ta~ i -  
aea  iiiiiiérciles par les  niétlindcs ~~~~~~~~~~~~iques et 
onloi-iiiiétriqiies, par M.-E.  P o z z t - E s c o ~ ,  .l vol. de 443 pages, 
(Vve Dunod, éditeur, 49, quai des Grands-Augustins). Prix 4 i'r. 50.- Les 
méthodes d'analyse volurridtriques et coiorim6tiques sont d'une grande 
commodité dans la pratique. et, pour beaucoup d'essais, tendent à rem- 
placer les rnétliorles gravirriktriqiies. 

L'auteur a voulu rkpondre. dans tout le cours de cet ouvragc, aux 
besoins d'une classe nombreuse d e  personnes. qni, étudiant la chimie 
analytique quantitative, sont rlésireuses de s'initier rapidement aux 
méthodes d'analyse volumétriques e t  colorimétriqueç, qui ont rendu de si 
grands services et qui tendent de plus en plus à entrer dans la pratique 
courante des laboratoires d e  reclierches industrielles et scientifiques ; k ce 
point de vue, l'ouvrage rie 3l . K .  Pozzi-Rscot rendra de  prix:ieiix services. 

L'ouvrage est divisé en deux parties : l 'une, spécialement consacréc 
aux méthodes r!t aux principes, forme un tout a part ,  oii se trouve exposé 
en quelques pages de lecture facile, tout ce qu'il est n é c e s ~ a i r e  de savoir 
pour appliquer, dans leur plus grande généralile, les niéthodes d'analyse 
volurn6triqiie. La rédaction en est faite de faqon k éveiller, chez le lecteur 
i l 'esprit original e t  independant,, l'idée de nomhreiiscs reclierches. 

La seconde partie, essentiellement pratique et qu'on serait peut-étre 
tenté rie qualifier d'  (( Aide Jlérnoire M, est mieux que ce la ;  c'est un veri- 
table trait6 pratique, que la ~irerriiére partie a permis derésurrier corisidb- 
rablemcnt et où se trouvcrit décritcs les rnbthodes les plus rationnelles de 
dosage des principaux produits de la chimie minérale. 

Aussi sommes-nous convaincu qiic I'ouyrage d e  M. Pozzi-Escot trouvera 
auprbs des cliimistes un excellent accueil. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

L'eiiiplt~i d e s  siilistniieea ch imiques  ant isept iques  
pour I m  ccouservcatiou des vi:iiiiles. - Le Conseil d'liygièrie 
et de salubrité de l a  Seine, dans sa sitance du 31 aout 1900, a entendu 
lecture d 'un rapport de M. Riclie relatif à l'ernploi des substances clii- 
miques aritiseptiqucs pour la  conservation des viarides i l'ktat frais. 

Dans ce rapport, 31. Riclie commence par rappeler que, en 1878, le 
Conseil d'hygikne a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la  
vente deviantie fraîche conservée au nioyeri du borax. 

Eri 1879, le Comité consiiltatif d'liygiéne a émis l'opinion que lc borax 
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ètait inoffensif et qu'il n'y avait pas lieu d'en interdire I'iis;ige, mais cette 
mémeasseniblée se prononsa dans uri seris opposé, en 1891, à la suite 
d'expériences d e  3IM Poudiet et et Bonjean, qui tlémoritrèrent l'action 
énergique du borax sur le protoplasma e t  l'intensité de la dPsassimilation 
des albuminoides sous l'influence de ce sel. 

La rnênie année, Pasteur se fit l'avocat de la tolérance, à la condition 
que les commerçants fissent connaitre la  nature et les doses des çub- 
stances cliirriiques ajoutées aux xnatières alimentaires rnises en vente par  
eux. 

Cette mariifire de voir ri t :  re i ico~it~-a qu'un petit riomhre de partisans, et, 
en 18!34, M. Kickie conseillnit 1'Adriiiuistr;ition de ne pas autoriser I'em- 
ploi [les bisiiltites pour 1;i r:onservatiori des viarides, et, daris les coridii- 
sions d e  son rapport, il s'exprimait dans les ternies suivants : cc A mon 
11 avis, on n e  devrait modifier aucun produit riatiirel employé dans 
(1 l'alimentatiori ; rriais! s'il en est lin auquel il est défendu dc touclier, c'est 
II assurénient la viande I I .  

L e  30 aoùt d e  la meme arinée, M. Xocard présentait un nouveau rap- 
porl rappelant que le Coriseil d'tiygibne avait toujours été oppose h tout 
procédé consistant dans l'emploi de produits antiseptiques, rnérne inoG 
Serisifs k haute dose pour assurer ou prolonger la conservation des 
rriafiixs aIirneiit:~iri!s [I'origiric :iriim;ik. 

1.e 6 novenibre 1896, 11. Arrnnritl Gautier présentait au Conseil d'hy- 
giSne u n  autre rapport concernant l'emploi d'un antiseptique anglais, le 
formalin, e t  il dernaritlait que la vente de ce produit lie fiil pas autori- 
sée, atlendu que les antiseptiques, en gSnéra1, sont des agents inhibiteurs 
de l a  vitalité des cellules et qu'il y a toiijours des iriconvénicnts les 
employer journelleincnt à 17intErieur. 

A propos des co~iclusioris du rapport de JI. Brmarid Gautier, JI. Scliut- 
zcmberger fit remarquer que l'aldéliyde formique n e  semblait pas présen- 
ter les mêrries inconvénierits que d'autres antiseptiques, parce qu'elle 
forme, avec les alhurninoides, des cornhiriaisons insolubles inactives, ce 
qui  ri'est pas le cas pour IPS aiilres aiitiseptiqiies, coriirnc l'acide hoiique, 
l'acide salicylique, etc., qui resterit nori modifies dans la suhst:mce & 
1;iquelle ils ont  i:té ajoutes. 

Cette objection n'a pas convaincu la majorité du Conseil d'liygibne, qui 
a adopti: les conclusions du rapport de JI. il. Gautier, e l  le 3linistre de 
l'int6rieur a rendu,  le 18 octobre 1897, sur  la  proposition du Comité 
consultatif d'hygic'ne, un arreté prohibant la  vente des alirnents traitCs au 
formalin. 

Au Congrès d e  médecine qni a eu lieu recerninent, on s'est prP_occupé 
d e  la question d e  la conservation des viandes par les agents chimiques, 
et, après un rapport de Mal. Rrouardel et Pouchet, le Congrés a voté le  
vcrii qiie, (( ~ta i i l .  donnés les acriderits signalés Iiar les auteurs des rliffé- 
IC rents pays, résultant de l'usage 1iah6uel d'aliments ou de boissons 
(c dont la conservation a kt6 assurée par des su1ist;inces ciiiiiiiqiies, l'eni- 
(I ploi d e  ces produits (borax, acide salicylique, formol, saccharine) soit 
(< prohihé dans les matières alimentaires. II 

Au Corigrc's d'liygièrie, la m?me question ne pouvait gukre lie pas étre 
traitée ; M. Bordas a présenté un travail concluarit à. I'inlerdiction d e  
l'emploi des antiseptiques, quels qu'ils soient, nocifs ou non, dans toutes 
les substances alimentaires. 

A la suite de la lecture d u  rapport de M.  nordas, une discussion trés 
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coinplkte a eu lieu ; d e  noriibreux c:ongressistes francais et  é l r m g c r s  out 
pris 13 parole' e t ,  i ilne trbs foi te  niajorith, les conclusions di1 travail de 
11. t3ord:is oril kté ;iii~ipttics. 

Tels sorit les iirguriierits iiivoiluCs pa :  11. Iliclie d a n s  son rapport ,  (!ans 
le but  tle inettre au poirit la questiori pose? par  I'r\tlrniriistration au 
moriicnt oii elle se  propose d e  rendre une ordorinarice iiitertii~arit l 'cm- 
ploi des  siibstarices cliirriiaiies m u r  l a  coriscrvation (les viandes. . 

CI Cette ordonnance,  dit JI .  Hiclie en teriiiiiiniit, n e  do i t  etre applicable 
rii  au sel uiariri, qui  est corisitlhré, dans  toiis les p a y s ,  coinnie une  
substance alinienL:iire, ni a u  riilre (ni l ratc  d e  potasse), qu i  a été usitC 
de tout teinlis tlaiis la cliai~ciiterie pour doririer Urie teinle rouge i la 
viaritle d e  p i . c  et en faire des pri:p;iraLioris spi;ciales qui ont  des carac- 
tèrcs distiiicls (le la  viande ii:iiclie. Ces cliiiix siil~stniices n e  sorit pas 
eiriployiies, coiiiriie le borax, l'acidr: 11rii.i:liie. l t 3 i  sulfites, l 'acide s;ilir:l- 
liqiie, le fluoriire d e  sodiurri, dzns  le biil de conserver des  ;ilimerits 
duiilriix (le h s e  qriiilili: on poiii. rriasquer un cotiinieni:eirient rl'alté- 
ration, cc q u e  l'oidonriarice p r o j e t k  a pour  I ~ i t  tl'ernpCclier S .  

dt:sliiiés ii 18% Ikl~rieciliuii de In eiif't5iiit:. - I,e Présidi:rit 
d e  la 13épiihlique francaise, 

Sur  le rauport du à1iriisti.e du corriinerce, d e  l'iriilustrie, des  postes et  
des  télégraplics, 

Vu l'article 5 tlc la loi d u  5 juillet 1836 ; 
Vu l'article 13 d e  l a  loi du ,II jiirivier 1892 ; 
Vu la loi d u  8 mai 1900 ; 
Vu l 'avisdu ConiitE consultatil' (les a r t s  el rnariuf'actures du 8 août 1900, 

1)éciéte : 
Article prerriier. - Les tliés et d6cliets d e  thks importés soit pa r  terre, 

soit pa r  riier, poiirrorit etre admis terriporairerrient en i'raricliise d e  droits 
pour la  faliricntiori de  la cafbine deslinée & l 'exportation. 

Ar t .  2.  - Les tléclnralions pour 1'iiriportal.iori teiiiporaire des tliés et 
décliets d c  tliks rie ~icnirrciiit ?Li.e i q r i c s  que  daiis les tiorts d'eritrepiit rtiel 
et dans les bureaux ouveris ü 1'inipor.laIiori des  rrinrcliaritlises taxées 
à plus de 20 Ir. les 100 kilogr. 

Les o p h t i o n s  d e  1,éintégration en entrepot et d e  réexportatiori de la 
caféine seront lirriitties ailx tiouaiics de Paris ,  llarseille et L y r i .  

A r t .  3. - La fabr.catiori d e  la ciif'éirie ne pourra avoir lieu que diins 
les localités où i l  existe un service des douanes ou tics contributions indi- 
rectes. 

Les soumissions d 'admissio~i  Lerriporaire de thés et d e  décliets de tliés 
n e  pourront être souscrites que  par  des fabricants de produits chimiques 
el pliarmaceutiques. 

Les thés et déchets de tlies déclarés pour la  fabrication de la cafëine 
seront ,  à la sortie d'eiitrepot, escortés pa r  le service des douaries 
jusqu'aux établisseiiierik situés a la rkhideri(:ti. EII C : ~ S  II(! trarisport. snr 
urie autre  localité, les colis seront  plorrihés e t  accoiripagnés d ' u n  aequit- 
ii-caution que le service ries douanes o u  le service cles contributions iiitli- 
rectcç du lieu de destiiiatiori dCcliarpera, après  constatation d e  l'identité 
de la marcliaritiise et d e  l'intégrité du plonihage. 

Jusqu'au moment  de l a  mise a u  travail,  les tliés e t  déchets de tliés 
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seront  emmagasinés dans un local préalahlement agréé  pa r  l e  service et  
t'crrnant B dcuv serrures, la clef de l 'une d'elles rcstarit ;iuv mairis (lu ser-  
vice des douanes ou des contrihntions indirectes. I I  sera  établi un roinpte 
ouvertprésentant ,  d'urie part,  les poids des tliés el déchets (le Lliés emma- 
gasinés, e t ,  d'autre p r l ,  les poids d e  ces rriatiPres successivement extraites 
du magasin,  aiiiai que le poids (le la caféine provenaril des iiiariipulatioris 
correspondaiiles. 

A r t .  4. - Lorsque les i'abricarits voudront mettre  en t ruvre les tliés 
el les déchets tic tliés, ils deiroiit  e n  [irévcnir le service charpé de la sur-  
veillaiice par  u n e  iltklaration écrile, établie quarante-huit heures i 
l ' a \ anrc  ct  spkcifiarit I ' h r e  et la tliirée p r o M i l e  d e  l'opération. Ainsi 
averlis, les agents se  rendroiil i17us ine3  constateront le poids des thés et 
des t1Cclic:ls (11: t i i k  ex1rait.s 1111 rri:igasiii et a~sisler.ciriL !i leur  dén:itiir;ition 
par  l'atlditioii d'uric bouillie composée de 1.000 parlics d'eau, 100 parties 
de s u k i t e  de cuivre et 50 parlies de carhoriate de soude. A cet efièt, Ics 
t l i k  ct dkciiets de tlitis devront, d ' a l ~ o r d ,  ê tre  firieinciit puiverisEs; iminé- 
diaternent :ipr.bs, ils seront  mélangés L cette bouillie e n  quant i té  égale, 
c'est-à-dire que 100 kilogr. ilc thé devront 6lre arrosés de 100 kilogr. de 
bouillie. 

Art. :i. - A chaque importation déclarée pour l 'admission temporaire, 
les laboratoires du niinist6re des finances détermineront, par  l'analyse, la 
teiieur en caféine des tliés et dbcliets d e  t1iL:s préserités. 

Pour l 'analyse clcs écli:i~itillons prélevés à cet efl'et, on eniploiera la 
m6tliode d e  JIY.  Dt~umcrgue  et Kit:ol:is, ci-:ipri's inriiquke ; 

<( On pèse 5 gr .  d e  kui l les  de the grossibrerncnt pulvérisées, qu'on 
fait houillir pcritl;irit qiielqurs miniiles dans  60 gr.  d'eau d i ç t i l l k ;  dans  
cette solution houillante, on  verse 100 c .  cubes d 'une solution d'acktate 
rnercurique 3 pour LOO; on îait houillir encore pendanl quelques 
instants l e  t l ie ;  on  jette l e  tout su r  un filtre niouillé, et l'on épuise p a r  
l'eau bouillante, jusqu'a ce que I'cdii (le lavage passe incolore. 

(( On obtient environ 300 c. ciilies d e  liquide, qu'on évapore a u  hairi- 
m a r i e ;  quand le volume évaporé a t k i n t  PO c .  cubes environ, on ajoute 
2 g r .  de niapnésic et  ZJ gr. d e  verre pilé ou d e  satile quartzeux lavé et 
c:ilciné ; le mélange est desséché cornplbteiiient an bain-marie, et la 
rriasqe ol~teiiiic est épiiist:e daiis l'appareil d e  Soxtilet a u  moyen d'un 
rriéla!ige à. poids épnux tie benzine et tic: cliloroforme ; la solution est éva- 
p r 6 e ,  el l'on ohticnt airisi la c;ifririe soiiillée seiilrrrieril p a r  Urie [rés fai- 
ble qutintité tlc niatikrc cireuse. )q 

Lirriportateur s 'engagera, pa r  u n e  souinissiori cautioririée, r texporter  
ou ë réintégrer e n  eritrepdt, dnris un délai qui n e  pourra excéder trois 
mois, une  quant i té  d e  catëirie correspondant a u  rendement constaté pa r  
les laboratoires. 

L a  caféine déclarée pour la réexportation n e  sera acceptée la 
décliarge d u  conipte qu'aprés analyse. 

Art. 6. - La cafëine provenant des thés et déchets de thés admis 
terriporaircment pourra, aprCs sa constitution en entrepiil, é t re  livrée h 
la corisoinrnation sous l e  payement dii droit appliciible a u  produit 
fabritqué. 

Art. 7. - Le service aura  toujours la  faculté d e  procéder au recensc- 
ment  des stochs eu magasiii. 

Art.  8. - Soute substitution, toute soustracliori, tout manquant  ou 
tout abus  coristatés p a r  le service des douanes ou des contribut;oris indi- 
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rectes, donneroiil lieu 2 l'application des pénalités el interdictions pro- 
noncées par l'article 8, section II, d e l a  loi du 3 juillet 1836. 

Art. 9. - Le 31inistre du commerce, dc  l ' industrie, des postes et des 
télégraphes et le Miriistre des finances sont cliargés, cliacun en ce qui le 
concerne, [le l'exécution du présent décret, qui sera publié au Joumal  
officiel et insérê au Bulletin des lois. 

Fait a Paris, le fi octobre 1900. 
EMILF: LOUUET.  

Par  le  Président de la République, 
Le Ninistre du commeme, de l'industrie, 

des postes et des telégraphes, 
A. f i l i ~ ~ i ~ ~ a x u .  Le Xinistre des finances, 

J. ~ A I L L A U X .  

Liste cleh I~revets d'invctntioii relutifs  ii la c h i m i e  
deuiaiidé.i e n  France du 14 mini au 6 j u i n  1900 (1) .  

300.469. - ,1!1 mai 1900. - Bilbie Wanklyn et Artz .  - Système 
d'appareil propre à extraire I'orygéne (le l'air. 

300.893. - Le' juin 1900. - J a u b e r t .  Prkparalion d'hydrates de per- 
oxydes a1c;ilirio-terreux et autres. 

300.901. - 2 juin 1900. -DeHaen.- Fabrication d'acide chlorliylri- 
'que cliimiquement pur, 

300.994. - 6 juin 1900. - Corbett. - Procédé perfectionne pour la 
fahricalion du carhonate d e  plomb P h  CO3 ou 
2Pb COS + Pb I I Y 0 2  (blanc de céruse). 

(1) Coinmiinication de MM. llarillier et Robelet, Office international pour 
I'ohtention des brt:vets d'inlmention rri Francc e t  à I'ilranger, 42, houl~vard  
Bonne-Nouvelle, Paris. 

L)istiimcticiuu Iiviiorifiques. - A l'occasion de 1'Exposition 
universelle, blM. Arpin et Sidersky, membres du S ~ n d i c a l  central des 
c:liirriistes et. essayeurs de Fiance, orit dté proriiiis au  grade d'O/'ficiers 
d u  Nerite agricole. 

M .  Piron,  également rnemhre du Syndicat des chimistes, a été nommè 
Chevalier dic Mirite agricole. 

A ces trois collègues, sincbres félicitations. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Nous informons nos lecteurs qu'en qiialilk [le secrétaire général du Syii- 

dicat des chimisles, nous nous chargeons, lorsquc les deniandes et les 
offres le  permettent, de prorurer des chimistes aux inclustriels qui en ont 
besoin et des places aux chimistes qui sont à la recherche d'un ernploi. 
Les insertions que nous faisons daris les Annales sont absolument gra- 
tuiles. S'adresser à RI. Crinon, 49, rue Turenne, Paris 3 F .  

connaissarit i'arialysc et  la fabrication des produits ccra- CHIMISTE miqucs . dksire trouver un emploi. - s'adresser au bureau 
des A~~nales ,  4 9 ,  r u e  Turcnne, Paris 3%. 

Le Géq-ant : Ç. CRINON. 

L A V A L .  - imprimerie parisienne L. BARNÉOUD & cia. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Ileeherclio des chlarntes et des I ~ r o r i i i r t c s  

Par M .  FAGES, professeur a l'Université de  Madrid 

La coloration rouge que  prend la solution nitrique de  strychnine, 
quand on l'additionne de clilorate potassique est bien connue. 
Cette ritaction est peu sensible pour  l'alcaloïde, ca r  elle ne s e  
manifeste q u e  lorsque la strychnine existe en quantité beaucoup 
plus grande q u e  le chlorate, un e s c k  rle celiii-ci diminuant la 
coloration, a u  lieu de l'augmenter. J'ai appliqué ces faits a la 
recherclic des  chlorates. 

La solution d e  strychnine qui convient, pour efkctuer  la 
recherche des  clilorates, s'obtient e n  faisant dissoudre a froid 
Ogr. 81  de  stryclinine dans 2 4  cc.d'aeide nitrique à 3 V ( D  = 1.334). 
Une solution plus diluée ou un acide plus faible diminuent la sen- 
sibilité d e  la rkaction. Une solution plus riche en strychnine o u  
un acide plus concentré produit un liquide jaune rougeâtre, assez 
intense par  lui-mhne,  qui  peut donner des doutes. De toutes 
façons, le  réactif n'est pas durable : après  24: heures, e t  même 
avant, la rEaciion n e  se  produit pas, ou bien elle est beaucoup 
moins sensible. 

La réaction peut se faire avec le cliloralc dissous, o u  mieux 
encore solide, e t  en ajoutant Ic réactif a u  chlorate, ou,  inverse- 
ment? le chlorate au r c k t i f .  Ide plus important,  c'est que le réac- 
tif  prédorriirie riotablernerit, surtout si l e  clilorate est dissous. 
J'emploie 1 cc. de  réactif pour  1 à 2 gouttes de solution de  clilo- 
rate. La coloration apparaît de suite ou quelques secondes 
aprés, si la quantité de  chlorate n'est pas trop faiblc. S'il y a 
très peu de chlorate, elle ne se produit qu'au bout de i 5  ou  
20 minutes. Une goutte de solution cotitenant O gr. O001 d e  &IO- 

ra te  potassique a produit une coloration rouge intense avant cinq 
minutes. La réaction est applicable a de petites quantités plutôt 
qu'a d e  grandes. 

Les hypochlorites, le  clilore et  l'acide clilorliydrique einpê- 
client la coloration ou font disparaître celle qui a kt6 obteriue. 
Le marne fait se  produit avec le chlorure ferrique ajout6 en 
grande quantité. Les chlorures n'empêchent la coloration q u e  
lorsqu'ils existent dans la solution e n  quantité considérable. Le 
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Brome, ajoutéen quantité suffisante, décolore aussi le liquide, en 
produisant le précipité jaurie cl1113 donnent les solution!: de 
strychnine avec le lxorne e n  excks. 

Les nitrites e~ripêelieiit aussi la coloration de se  produire, à 
moins que la solution n'ait été additionnée d'avance d'acide 
nitrique. 

Les iodates et  les perclilorates ne donnent pas d e  coloration 
avec Ic réactif e t  n'einpêclierit pas collo d c s  cliloratcs de  se pro- 
duire. Les permanganates sont d6colorés et  ne géricnt pas non 
plus la réaction iles clilorates, de sorto qu'en ajoutant au réactif 
un mPlarige de perinangariate et da chlorate, la coloration tlii 
premier  disparail  et la coloration rouge mractckistiqiie des clilo. 
rates iil~parait .  

E n  agitnrit avec le ~LIlfiirc de  carhone, l'éther, le cliloroforme, 
la berizine, e tc . ,  la solution rouge provenant de l'action du reac- 
tif sur  les chlorates, celle-ci ne se décolore pas. 

Les broinatcs ngisscrit cxactcnicnt cornmo les cliloratos. 
E n  risuini., rioufi ccinsidkrons cctte réaction comme caractéris- 

tique des cliloratrs e t  bwnia tcs ;  elle est trks utile, B cause de sa 
serisiliilité e t  de  sa sinlpliciti:. Elle n'exige 11as l'emploi de I'ariile 
sulfur ique,  dunt le8 iiicorivéniei:~8 surit 1)ieri corinus. La r6actiori 
prbsi~ritc encore l'avantage de  pouvoir Cire appl iqute  en préserice 
dos riiirates, nitriles, ~ierclilorates, iodates, permanganates, e tc . .  

.51ialyse ries ruivres et dcs iiinttcs iiidursfrielles. 

Dans uri travail pubIi6 daris ce journal (1),  M .  A.IIollard décrit  
la mktliotle d'analyse d r s  ciiivresactiirllement einploy6e au laho- 
ratoire de  la Compagnie française des m c h u x .  

Parml les iinpiiret6s d u  cuivre sigrialées dans c e  travail, 11 Hoi- 
lard a omis 1 0  mangarii'se, Icqiiel se trouve cependant assez fr6- 
quenirnent dans les cuivres et les mattes industrielles. 

Nous citerons, a titre d'exemple, les ciiivres et mattes d u  D o l é ~  
ct certains cuivrcs d'Arizona (Clifton, Bisbec). 

Or, la prksence de  cet élément suffit, niérne e n  très petite quan-  
tité. à fausser les r6siiltats ohtenus dans le dosage du  plomb et 
dans celui d u  nickel e t  du robalt.  

En  effet, daris les coriditioris iricliqudes d u  dosage électrolyti- 
que du  plomb en solutiori nitrique, le mangankse s e  dépose sur  
l'anode en plus'ou moins grande quarititésousforme de bioxyde, 

(1) Voyez Annales d e  rhimae nnnlytique, 1900, p .  303. 
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e n  menie temps que  le  bioxyde deplonih,  quelles que soient l7in- 
tensité d u  courant e t  l'aciditk de l'électrolyte. 

D'autre part,  dans le dosage électrolytique du nickel et d u  co- 
balt, e n  solution à 1'6tat de chlorure ou d e  sulfate double a m m o -  
niacal, le maiiganése, pendant toute la durée  de 1'6lectrolyse, se 
précipite sur  la cattiotle par  suite de la suroxydation d u  sel de  
protoxyde, sous forme de peroxyde trés adhérent, lequel allSre 
plus o u  moins, selon la quantité déposée, l'exactitude d u  dosage 
d u  nickel et du  cobalt. 

I'oiir reii16dier a ces ilellx graves i n c o n v h i e n t , ~ ,  nous em-  
~ ~ l o y o i i s  depuis quelque temps la niéthorle su inr i t e ,  laquelle rious 
a toujours donné d e  lions résultats. 

Dosu!je du ~ilanzlr. - On opi?re sur  5 ou 10 gramines de cuivre 
ou  de  matte, qu'on dissout dans 25 ou  50 cc.d'i\zOW dilués con- 
venablemerit, e t  l'on ajoute, à la fin de  l'attaque, soit un peu d e  
bronie (i), soit un  peu d'eau oxygénde, pour  l'aire disparaître le 
soufre non oxydé. 

On fait bouillir e t  on filtre, dans le cas où il y aurait  un  r<sitlu 
quelcorique pouvant. contenir un peu tlc siilfate de plonib ; puis 
or1 électrolyse la solution fillri:e, en réunissant le cbne dc d6pUt au  
pBle positif. L'intensitk d u  courant employé, pour une surface de  
O décimhtre carré 8, est de 0 a r n p i w  8 à 1 ampère 2 .  Au bout [le 
i 5  a 18 heures, le plomb e t  une quantité variable de manganèse 
se  sont déposks. On lave le  cône deux ou lrois fois à l'eau, sans 
intcrroinpre le courant,  e t  l'on redissout aussitôt l m  oxydes dans 
quelques gouttes d'IICl. On évapore ensuite avec SOWH- jusqu'i  
production de fumées blanches. On reprend par l'eau et on  liltre 
s u r  le  premier  filtre, puis on lave soigneusement à l'eau acidulée 
par  l'acide sulfurique. 

Or1 reprend ensuite le lout 2 cliaurl par  une dissolution satu- 
rée d'acbtate d'ammoniaque, afin d e  r e d i s s o u d r ~  la totalité du  
sulfate de plomb.  On acidifie ensuite par  60 cc. d ' A z 0 3 H .  On 
fait bouillir pendant quelques minutes ; on laisse refroidir et on 
électrolyse de  nouveau. Le nouveau dépôt, bien exemld d e  
iriariçsnbse, est lavé àl 'cau, à l'alcool, puis cliaufl'6 à 190-"20ù de- 
grés. On pése ensuite le bioxyde de plomb obicnu. 

llosnge du niçlxl, du cobnlt  et du nznnsniièse. - La liqueur pro- 
venant del'klectrolyse tle 5 à 10 grammes de  cuivre est évaporée, 
jiisqii'i produc,tion de  fumées hlanclies d e  SO'fIS, puis reprise 
par  l'eau et  HCI. 011 précipite ensuite par un courant d'liyclrogbrie 
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sulfuré, afin d'éliminer l'arsenic, l 'antimoine, l'étain, etc.. On 
filtre ; on fait bouillir  e t  on peroxyde par  un peu d'eau de brome. 
On sépare crisuite Io fer par  le carbonate d'ainnioninque à la 
manière ordinaire. On filtre; on lave e t  onrbpète  l a  précipitation, 
si cela est nécessaire. On concentre environ 100 c c . ;  on  neu- 
traliso par  l 'ammoniaque, puis on ajoute  2 5  CC. d'une solution 
de pliospliate d'arrinioniaque à 100 gr .  par  litre, e t  100 cc. 
d'ammoniaque pure.  La soliition est ensuite agitée mécariique- 
ment pendant un quar t  d'lieure. Dans ces conditions, le manga.  
nEse seul se précipite sous forme de pospliate ammoniaco-man- 
ganeus, blanc rosé, t ~ n d i s  q u e  les pliospliates douùles do nickel 
e t  de cobalt lestent dissous a la faveur de l'excès d'ammoniaque. 
Si l'opératiori est bien conduite, tout l e  manganèse est ainsi 
sépart?. On laisse reposer, puis on  filtre dans un vase a klectro- 
lyseet  on  lave plusieurs reprises. Ori cornplbte à 300 cc. et 
o n  introduit les 6lectrodes; on recouvre avec une plaque de 
verre perforée et  on fait passer le courant.  Le nickel et le cobalt 
sont ainsi p r k i p i t é s  coinpl~temeri t  e n  une  nui t ,  sous forme d'un 
tikpbt brillant, métallique, trés adliérent. L'intensité du  courant, 
pour  une surface de  O décimètre ca r ré  8, doit ê t re  de 0 , s  à 
I ampère.  II est bon d'augrncriter cette intensité a la fin de I'élec- 
trolyse. On lave la cathode deux oii trois fois a l'eau, puis à l'al- 
cool ; on  dessèclie à l 'étuve et on pèse. 

S'il estnécessaire de  doser le cobalt, on procède par  la métliode 
ordinaire au nitrite d e  potassium, après  redissolution préalable 
des d e u s  métaux dans AzO3I1. Le pliospliate double manganeuk 
recueilli est redissous dans IIÇ1,sur l e  filtre ; ce dernier est bien 
lavé, puis, dans la l iqueur  obtenue, on le dose p a r  la méthode de  
Guyard modifiée, à l'aide d u  permanganate d e  potassium en 
solution neutre. Tous les details de  cette dernikre mt?tliod<: sont 
excellernnierit prksentés dans l'ouvrage d e  M .  Campredor:. 

tleoherche de I ' o r a e i l l e  d a n s  les viiis. 

P a r  M. R. TRVCHON, chimiste principal au Laboratoire rriunicipal de Paris. 

Dans une note que  nous avons publiée au  mois d'août der-  
nier  ( I ) ,  nous recommandions pour  la recherclie des colorants 
dans les vins, la teinture d'un moucliet de laine B l'ébullition dans 
le  vin préalablement acidulé. 

L'emploi fréquent q u e  l'on fait depuis quelques temps d'une 

(1) Annales d e  chimie awtlylique, 1900, p. 292. 
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orseille ne passant pas dans l'alcool amylique ammoniacal a )bar- 
ticuliérement attiré notre attention. 

Aux r6actions déjà connues pour l a  recherche de  ce colorant 
nous joignons le procbdb suivant : 

Dans JO cc. de  vin, acidulé par  1 cc. de  SOLH' au  1/10, on 
plonge un  inoucliet de laine et  on  porte à I7éh:illi~ion pendant 
fi minutes;on retire le inoucliet, et,: ilprès l'avoir lavé, on l e  plonge 
claris une capsule coritenaril tie l'eau airi~rioniacale. 

Avec les vins naturels le moucliet prend une teinte vert sa le ;  
dans le  cas d'addition d'orseille ou de sulfo d'orseille, il se déve- 
loppe une teinte violette plus o u  moins intense suivant la quan- 
tite de colorant ajouté. 

Sur  la solubilité de quûlqur~s oxydes niétalliqiies 
dams le snlicylate de  soude et le salicylate 

d:cininioiiiaque. 
Far M. JULES WOLFF. 

11 est peut-être intéressant, au point de vue analytique, d e  
signaler aux lecteurs des Annales de chimie anal!jtiyi~e la propriété 
que  possèdent les salicylates de  soude et d'ammoniaque, en solu- 
tion concenlrée, de dissoudre certains oxydes métalliques 
hydratés récemment précipités. 

La proportion d'oxyde qui se  dissout varie avec la concentra- 
tion des l iqueurs .  La solution ferrique est d'un beau rouge. La 
solution cuivrique est d ' u n  beau vert émeraude. La solution 
d'alumine est incolore. 

L'hydrate d'oxyde de cuivre se dissout instantan6iiient a froid, 
et sa solubilité est trbs grande. Les hydrates d'oxyde de fer e t  
d'alumine ne se dissolvent bien qu'a chaud, vers 80 degrés. 

Action de /ri. sotde sur l e s  so l z~ t iou~  de ces ocyrlps dans l e  sulicglate 
de soude. 

Petit exci?s Ee s o u d e  Soude coocentr4e 
- - 

Soliitionferriqiie ( rouge) .  La teinte s'kelaircit L'oaydcde fer  s r  priscipite 
x cuivrique (verte). Vert Aineraude Coloration bleue magnifique 
'1 d'alumirie ....... Kieri Rieri 

Action de l'amnionzaque sur l e s  solz~lions rie ces oxydes dans lc 
salzcylat~ d'arnmonirrque. 

Petit excés d'ammaniaqiis G r a n d  exces d'ammoniaque 
- - 

Solution fcrr iqur . .  , , . , .. L'as r i e  précipitb l'as di: prbcipitk 
D c u i i i  . . . . . . Vert rmerairde , Hleuit. 
» J'aluiiiine..  . . . , Pas d e  pri;cipiti; Pas de prb5pitib 
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Si, dans une solution d'oxyde de fer et  d'alumine dans le sali- 
cylate d'anlincln?dque ammoniai!al, on fait passer un  courant 
d ' l iydroghe  suifiir6, le  fer est précipit6 complètement à l'état 
de sulfure, et l 'alunîine resle dans la solution. Pour avoir l'alu- 
mine, il suffit d e  filtrer la liqueur et  de  l 'évaporer au  bain de 
sable, en ne dépassant pas 200 degrés. Si l 'opération a été bien 
conduite, il ne doit rester,  comme résidii, que  l'alurnine, accom- 
pagnée d e  très peu de  matière organique. 

Sous insistons tout particulièrement s u r  la propriété que  pos- 
sède la solution d'oxyde cuivrique dans le salicylate de  soude de 
se transformer, par  un  grand excks de soude, en un  salicylate 
cupro-sodique qui rappel le ,  par sa belle couleur bleue et ses 
propriétés chimiques, le tartrate cupro-sodique ou  potassique. 

En effet, le  salicylate cupro-sodique rie se trouble pas, par  
une ébullition prolongée, en présence d'un grand excès de 
soude;  mais, si l'on ajoute, a l'ébullition, une solution deglucose 
ou de  sucre inverti, on  voit la liqueur se dBcolorer progres- 
sivement, en même temps qu'il se  dupose de l'oxydule rouge de 
cuivre.  

L a  fin de la rbaction est t r i s  nette. 
h'ous avons obtenu le salicylate cupro-sodique 

en beaux cristaux de  couleur vcrt-moiissc, qui ,  vus au rnicros- 
cope, se présentent sous forme d e  lamelles vertes. A l'air sec, 
ces cristaux perdent rapidement leur eau (le cristallisation. L'al- 
cool fort les tlésliydrate instantant\nient. Le produit anhydre est 
vert-clair ; il se dissout dans l'eau, en liii communiquant une  belle 
coloralion verl-émeraude. 

IJn excbs d e  soude colore la l iqueur  en bleu, en donriarit riais- 
sance a u n  nouveau composé cuivrique que nous n'avons pu 
arialy ber. 

Sous pensons pouvoir appliquer cette métliotle 2 la prépara- 
tion d'autres salicylates. 

-- -- 

Par II. I I .  PLI.LET. 

M. F. Baucher a piiblib, une note à cc sujet dans le numéro 
des A n~inles de r h m i e  nnnlytiqr~e d'octobre 1900, page 373.  Il se 
sert d e  la ni6tliode Sciilesing plus ou moins niodifiée, mais cette 
méthode nécessite encore l'emploi d'un courant  d'acide canbo- 
nique. 
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Nous avons appliqué la niétliode Scli!ccsirig au dosage (le 
l'azote daris tous les produits nitrés, explosifs ou non, sans 
aucune modification spuciale; mais, lorsque les substances 
sont insolubles, comme le coton-poudre, on met  la matikre 
dans le ballon en présence de l'eau seule et on fait bouillir p o u r  
cliasser l 'air.  

On introduit par  le tube-entonnoir le sulfate de protoxyde d e  
fer (ou le sulfate double de fer e t  d'airimoriiaque), additionné 
d'acide chlorhydrique, e t  aussitôt la réaction commence et con- 
tinue comme s'il s'agissait d'un nitrate ordinaire .  

Polir certains prodiiitk explosifs, tels qiie la riitroglycArine, on 
opère p a r  dissolution, absolument comme pour un  nitrate. 

Pour quelques produits, on peut m h e  mettfe l'acide clilorliy- 
dr ique pur  avec l'eau et la matière et introduire le sel de  fer ,en 
solution concentrée, apréç que l'air a été chassé. 

Pour  éviter toute correction relative à la pression et  à la tem- 
p&rat.ure, nous préfkroris, dans tous les cas, faire u n  dosage com - 
paratif au moyend 'une  solution titrée de  nitrate de  potasse, mais  
en prenant un voluirie variable suivant les cas, volume tel que 
le volume de hioxyde d'azote digagé soit trAs voisin de  celui 
oht,enu par  l'analyse d u  produit.  011 opkre ainsi dans des condi- 
tioris identiques. Nous croyons anssi qu'il est inutile de recevoir 
le  gaz dans une cuve plus ou  moins chargée d e  potasse. ' 

En-ayant une grande cuve: comme celle qu'on a en géri6ral 
pour  le proeklé Schlœeing, la condensation d e  l'acide clilorliy- 
dr ique se fait bien, pourvu que la température ne  soit pas t rop  
élevée. 

Nous avons publié notre procédé de dosage d e  l'azote nitrique 
dans les substances organiques dans les Comptiis rendus de I 'Aca- 
d i m i e  des sciences de i R 7 6 ,  S e  semestre, p .  483 (P. Champion 
et H.  Pellet). 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES I 

Recliercha d i a  cuivre. - M .  BELLOCQ (Journ .  de phnrma- 
ci r  rl. de ~ h i m r  du  15 octohre 1900, p .  3fi3). - L'auteur utilise, 
pour  la reclierche d u  cuivre. le réactif zincique dont il a indiquC 
l'emploi pour le dosage rlc l'acide ur ique ( i) ,  

Si on laisse tomber une goutte de  solution de  sulfate de  cuivre 

(1) Voir Anmles  d e  chimie nnnly t iy i~e , l  1900, p. 382. 
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à i p. 100 dans un litre d'eau potable, qu'on ajoute du  réactif 
zincique goutte à goutte jusqu'à rkaction, ncttpment alcaline, e t  
qu'on abandonne au repos coinplet pendant h a 5 lieures,jusqu'à 
limpidité parfaite, i l  se forme un prkcipilé floconneux allant 
du blanc pur  au  gris sale, jaune ou brun ,  selon la propret6 de  
l 'eau. 

En ajoutant à c e  précipité, recueilli dans une  peiite capsule d e  
porcelaine et skcli&, un petit e x c k  d'HC1. ~iiiisù'ainmoniarliie; on 
obtient la couleur bleue caractkristique d u  cuivre. 

Cctte réaction est d 'une grande sensibilité. 

SoliaB~ilitB dii phosplirite triculciqiic? dniis les eaux 
de* mrls .  en ~~rése i icr :  clc l'acide ccirliuiiiquc. - $1. T H .  
SCIlL(ES1YG (Comptes ?.endits du 16 juillet 1900, p .  lh9). - On 
admet généralement que l'acide carbonique contenu dans les 
eaux des sols facilite la dissolution du  pliosphatc tricalcique 
employé comme engrais et contribue ainsi à sa diffusion et  à son 
assimilation. 

Dans une étude s u r  les petites quantités d'acide phospliorique 
contenu dans les eaux des sols, 51. Sclilœsing fils a établi q u e  
l'acide carbonique libre, présent dans ces  eaux, n'ajoute rien a la 
proportion d e  l'acide phospliorique dissous, quand il est accoin- 
paçrir'! de  la quantité de  bicarbonate de  chaux répondant a sa 
tension. Cette passivité de  l'acide carhonique,observée en opsrant 
s u r  le mklange des pliosphates divers contenus dans les  sols, 
devait probablement se retrouver en opérant s u r  d u  pliosphate 
tricalcique seul. Pour se reridre compte de l'exactitude d e  ce fait, 
l 'auteur a préparé d u  pliospliate tricalcique pur ,  e n  saturant une 
soiutiori d'acide pliosphorique pur  par des additions successives 
d'un lait étendu de  cliaux pure,  jusqu'a neutralité. Le précipité 
pulvérulent,lavé a l'eau bouillie, a Mté ensuite séchi: à basse teni- 
pérature (environ 60 degrds). Malgré les prbcautions prises pour 
kviter l'action du  contact d e  l'air, le pliospliate ainsi obtenu con- 
tient une petite quantité de carbonate de  cl iaux;  niais, on peut  
y doser l'acide carbonique et  la chaux correspondante, e t  entenir 
compte dans I'espression des résultats. 

En comparant les rksultats obtenus par  M .  Schlcesinç sur la 
solubilité d u  pliosphate tricalcique : 

1"ans I'esu distillée bouillie ; 
oo dans des solutioris d'acide carbonique seul à diverses 

concentration ; 
3O daris des solutions d'acide carbonique et  de  bicarbonate 

de chaux à diverses concentrations, un constate nettement : 
Que le pliosphate tribasique est extrêmenxml peu soluble dans 

l'eau distillée privée d'acide carbonique par  ébullition. 
Qu'il se dissout dans l'eau cliargée d'acide carbonique en 
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quantité d'autant plus forte que la proportion d'acide est plus  
considérable. 

Qu'il devient extrémement peu soluble, si l'acide carhonique 
est accompagné,dans sa solulion,de la quantité de bicarbonate 
calcique qui correspond sa tension. 

On peut remarquer  que les solutions dans lesquelles les ten-  
sions (le l'acide carbonique resté libre à côté du  bicarbonate 
de  chaux étaient plus consid6ral)les que les tensions observées 
dans les eaux des sols, d o n t  dissous que  des quantites d'acide 
phosphorique comprises entre O niilligr. 8 et 1 milligr. 77. Si l'on 
remarque,  de  plus, que  la solution qui se rapproche Ie plus d e  
celle des eaux des sols n'a dissous que O milligr. 38 d'acide plios- 
phorique, soit la moitié de ce qu'a dissous l'eau bouillie (O mil. 74 
par  litre),  on peut admettre que  les solutions qu'on rencontre 
ordinairement dans les sols n e  dissoudraient p a s  plus d e  plios- 
pliate tribasique que  l'eau bouillie et que,  par  conséquent, l'acide 
carbonique de  ces solutions n'ajoute r ien a la solubilité d u  
phosphate, quand il  est associé a la quantité de  bicarbonate cal- 
cique répondant a sa tension, ainsi qu'il arr ive dans les sols qui 
ne sont pas absolument dénués de calcaire. 

I I  est probable que cette conclusion s'élend aux pliospliates 
naturels eniployks comme engrais, puisque, plus culibrerits q u e  le 
phosphate artificiel, ils doivent aussi être doués d'une résistance 
plus grande à I'aclion d e  l'acide carbonique. 

G. S. 

Purification des eniin par l e  chlore, l e  brome et 
l'iode. - M .  MALMÉJAC (Journal de phu~rnncie et de chimie d u  
15 avril  1900). - Parnii les oxydants recommandés pour  st6rili- 
ser  l'eau, on  a proposé le chlore, le b rome et l'iode; d 'après  
Traube et  Basserise, le chlore détruirait  le  coli-bacille et le  ha- 
cille d'Eberth dans une eau  aprés dix minutes d e  contact, à la 
dose d e  O g r .  0978 par  litre ; d'après Schumburg, le brome pro-  
duirai t  le même résultat a la dose de O g r .  0 4 ,  au bout de  cinq 
minutes, et l'iode, d'aprés Allain, détruirait ,  a p r h  une  demi-  
heure, à la dose de O g r .  01, tous les germes patliogknes non 
sporulés et  la riiajorité des sapropiigles. 

Afin de contrôler l'exactiturie d e  ces assertions, M .  Rlaln:i.jac a 
pr is  une  eau très souillée, qu'il a traitée par  chacun des trois 
halogènes e n  question, à la dose de  i centigr. par  litre, et la 
durée du  contact a été d'une demi-heure ; M. Malméjac s'est d6- 
barras& de I'excks d'oxydant par  I'liyposulfite de  soude. 

Il a dos6 les matibres orgariiques et I'oxygéne par  le procédé 
Lbvy, l 'ammoniaque libre et albuminoirle par  le procédé Wan- 
klyn et  Chappmann. La numération des germes a étr; faite 
hui t  jours après  enseniencenient sur  plaques de gélatine nutri- 
tive. 
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Les résultats qu'il a obtenus sont consignés dans le  tableau 
suivant et exprimés en milligr.  p a r  litre : 

I l au  
non tiaitke 

- 
Matikres orgariiqiies cri niil iru 

alcalin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .  i 
Matihres .,rg;iniiIues en rrii1ir;u 

acide..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 6  
Auinioriiaque l i b r e . .  ......... traces 

- alburiiinoidc.. . .  0.24 

OxygBne(~) re r i i i c r jo i i r )  . . . . . .  !1.6 
- (vingtii.me jour: .  . . .  12.9  

Germes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17300 

E a u  t r a i t 8 0  
par 

la c i i lure  
- 

3 . 6  
traces 

0.16 
11.6 
15 .3  

300 

3 . 8  
traces 

0 .22  
11.3 
1 4 . 2  

i n 0  

Les cliitrres de  ce tableau montrent que  les oxydants eniployés 
détruisent irriparfaiterrient les rriatibres organiques ; le  clilore, 
qui  agit le  m'ieux. n'en d tk i i i t  que 25 p. 1 0 0 .  

Les auteurs qui ont recommand6 l'emploi d e s  lialogènes pour 
la st6rilisatian de  l'eau ne se sont préoccupés que d e  leur action 
au point de  vue d e  la diminution des germes, qui est rée119, mais 
on nc saurait négliger la matibre organique, qui  constitue une 
sciuillure dont on doit tenir le plus grand compte. h l .  RIalinb.jac 
~ s t i i n e  donc que  l'analyse 1)actériolagique rie saurait  ê t re  co i s i -  
dkrée coriime suffisante pour conclure i la potabilité d'une eau ; 
l'essai cliimique doit intervenir.  e t  les deux analyses doivent se 
compléter récsiproqurnicnt . 

L'examen du  talileau rrio~itre encore que l 'eau nori traitke reri- 
ferinait une assez forte proportion d'ammoniaque alhuminoïde ; 
le clilore en a détruit une par t i e ;  le brome et l'iode ont 6th moins 
actifs. 

Le dosage de  I'oxygPne, Ic premier et  le vingtième jour, offre, 
pour  I'eau non Irait&?, un  cas intéressant : dans cette eau,  mani- 
festement souillée, I'oxygérie a augirierité ; il en a ét6 d e  mkme 
aprks purif icat im.  

Lorsque l ' iode est employé en solutiori aqueuse, I'osygéne 
augmente, coinme I'indiquct le tableau ; il se  produit, au con- 
traire, une diminution, si l'on se  sert d'une solution alcoolique 
d'iode. 

Cam-actérisatinn de la cystiiie e t  son infiaeuce sur 
le coiittrmi~iaiiou des  eaiix.  - Al. CAUSSE [comptes ren- 
dus de l'il rxrli4rt ie cles .scienc~.s du  19 mars  2 900) .  - M. Causse se 
sert,  pour  caract6risar la eystine dans les eaux, d'un réactif trés 
serisillle, le clilorornercurate de 11-diazobenzène-sulfonate de 
sodium, qui donne, avec ce corps,  une coloration jaune orangk 
dont l'intensité est proportionnelle à la quantité de cystine. 

Pour pr6parer ce reactif, or1 dissout 50 g r .  de p-amidoben- 
zène-sulfonate de sodiuiii dans 1 litre environ d'eau distillée ; on 
décolore au  noir  e t o n  filtre; d'autre part, on prépare une solu- 
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tion saturée à froid de  ùiclilorure d e  mercure et une solution satu- 
rée a froid d e  chlorure de sodium ; daris la solution de p-amido- 
ùenz&ne.sulforiate de sodiuni, on verse 1 litre de sublirni,; il se 
fait un pri,cipité blanc de clilorornercurate ; on laisse reposer ;  
on lave a I'eau tlistill& et  on ajoute un demi-litre de  solutioii de 
chlorure de sodium ; le  cliloronicrcurate se dissout lentement; 
après deux jours de  contact, on obtient une liqueur ineolore ; sur  
la coinl~inaison niercurielle ainsi préparée, on  fait agir une solu- 
tion diazotarite, qu'on prépare en dissolvant & gr.  d e  nitrite de  
potasse riaris un litre d'eau ; on  doit aussi se procurer  ilrie solu- 
tion saturée d'acide sulfureux exempte d e  coinposés nitrés. 

Pour se servir du réactif: on prend 100 cc. de  I'eauà analyser; 
on ajoute successivement 5 cc. de cliloroniercurate, 2 c c .  de  
nitrite de potasse e t  l j :  gouttesd'IIC1 nornial;  on agite e t  on place 
le Hacon dans uri ,lieu obscur. Si I'eau est eystiriée, il se déve- 
loppe une coloration j;iiirie orarigk, qui atteint son niaximuin 
d'intensité au bout de six lieures. On ajoute alors ?J cc. d e  solu- 
tion saturée d'acide sulfureux, et on abandonne le [out pendant 
dt:ux lieures. 

Si l 'eau ne contient pas de  cystine, l'acide sulfureux fait dispa- 
raitre la couleur jaune du rnélarige, qui devierit iricolore. 

Si I'eau est 16gérerrient cystinke, la coloration jaune est réduite 
par l'acide sulfureux, mais le rnériisque de la surface d u  liquide 
conserve sa coloration:orang@e. 

Avec les eaux fortement cystiriées, la coloration jaune orangé 
s'&tend a tout !e liquide, et le ménisque apparaît rouge groseille; 
l'addition de l'acide siilfureux contribue à faire r e m i r t i r  plus 
riettement la coloration primitive. 

Armé d'un réactif t r i s  sensible, M. Causse a essayé les eaux 
de  la ville d e  Lyon ; il a trouvé de  la cystine dans les eaux des 
puits des maisons où  il s'était produit des  cas de lièvre 
ty plioïde. 

D'après les recherches d e  M .  C a u s e ,  la proportion de  la cys- 
tine varie avec les saisons ; elle est a son maximum en septembre 
et octobre; plus tard, elle diminue, e t  le minimum esten février 
et mars. 

Les niêiries constatatioris ont kt6 faites pour  I'eau du Rhône 
distribuée dans  la ville. Coniparke à l 'eau des puits d e  la Guillo- 
tière et des Brotteaux. la ricliesse en cystine de  I'eau du  Hliône 
peut ê tre  évaluée au dixième environ; lorsque le fleuve dkborde, 
l a  teneur s'élève et devient égale, parfois i n h e  supérieure, à 
celle des plus mauvais puits.  Ces fluctuations correspondent à 
celles que présente la 5Bvre typhoïde. 

I>amge d e  l'acide urique damm l'urine. - M .  I3ER- 
T R A K D  (Bulletin des scielires î~ktrl-?naco~o!liques de septembru 1900). 
- Lorsque le nitrale d'argent se trouve en présence d'un liquide 
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contenant de  l'acide urique, il se  forme uri précipité blanc d'urate 
d'argent ; si la rkaction a lieu en prksence d'un carbonate alca- 
lin, il y a réduction du  sel d'argent par  l'acide ur ique et forma- 
tion d'un précipité noir  d'argent métallique. Tel est le prin- 
cipe s u r  l e q ~ e l  repose le  procbdé proposé par M.  Bertrand. 

Lorsque la réaction est terminée, on jette le précipité s u r  un 
filtre ; on le lave pour élirriirier les sels d'argent solubles ; on le 
traite ensuite parI'aminoniaque,atin dedissoutlre l'oxgrla d'argent,  
le  phosphate et  le  chlorure d'argent.  II reste sur  le  filtre l'argent. 
précipité, qu'on pèse, et on calcule l e  poids de  l'acide urique, 
sacliant q u e  1 inilligr. d'acide ur ique correspond a l miIligr. 2 3 3  
d'argent. 

I I  est bon de  ctiaufrer pour rendre la réduction plus rapide. La 
quantité d'argent peut être daterniinke par  la métliode voliirn& 
trique de Charpentier, au sulfocyanure d'aminonium,avr.c l'azo- 
tatc ferriaile comme indicateur ; pour cela, on dissout l'argent à 
l 'aide de  i'acide nitrique. 

A 

REVUE DES PUBLICATIONS 

IDosuge de 17ar et do I'argeiid dans le cuivre iiicliis- 
triel. - M. A .  K.  LEDOUX ( E n g i n e w .  and A'i~i. JOUI-n. 1900, 
p. 307).  - Ori pèse 1 nssny-ton de tourriures, e t  or1 dissout dans 
A z 0 3  B. Lorsqiie la dissolution est complète, on fait bouillir e t  
on filtre pour  enlever l 'or.  Le fiitrat est ensuite traité par  une 
une quantité suffisante d'une solution de  clilorure de  sodium 
pour prkcipiter tout I'argent. Il  faut éviter un excès. On laisse le 
liquide reposer pendant toute une  nui t ;  on  filtre le lendemain 
rnatin le clilorure d'argent; puis oii le scorifie avec l 'or e t  or1 cou- 
pelle. Autrefois, beaucoup d'essayeurs ajoutaient W H 2  et  de  
l'acétate d e  plomb, pour  entraîner le chlorure d'argent ; cela est 
inutile. Actuellement, trbs peu tl'cssaycurs emploient ce mode 
opératoire. Au lieu d'attendre toute une nuit, on peut  agiter m6- 
caniquement pendant une demi-lieure a l'aide d 'un appareil agi- 
tateur.011 peut obteriir le n i h i e  résultat eri faisant passer peridant 
3 Iieures un  courant d'air dans la liqiieur. 

Dans beaucoup de cas cependant, le dosage de  I'or obtenu par 
Ie procédé ci-dessus est trop lent, méme lorsque I'or est enlevé 
au préalable, comme précédemment, par  filtration. Il paraitrait  
que  quelquefois l'or est présent dans le cuivre sous forme d e  
combinaison soluble dans AzOqI ou dans  le nitrate de  cuivre 
concentré. On emploie alors la méthode scivante ( l )  : 

( l )  Voir Annales de ch imie  analylique, 1900,  p. 105. 
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On phse u n  certain nombre d'essais de i / i 0  d'assa!l-ton chacun 
(ordinairement 10) et on  les scorific avec du  plomb, jusqu'à éli- 
niinaliori de presque toul l e  cuivre, et on coupelle les boutons d e  
plomb, soit séparément, soit en les réunissant 5 par  5 ,  rescori- 
fiant e t  coupellant. La premiére scarification doit être conduite a 
haute temporature. Çctte mérliode est nommée all-fire. En géné- 
ral ,  pour  des cuivres a 96-98 p. 100, contenant 1 a 5 onces d'or 
a la tonne, les résultats seront de 0 - 1  à 0,3 d'once plus élevés que  
par  la premiére m8thode. 

L'auteur a étudiP comparativement ces méthodes avec la mé-  
thode Godsliall, consistant à faire passer u n  courant d'hydrogène 
sulfuré dans la solution sulfurique du  cuivre, a froid, pendant 
cleus minu tes .  

Cette nouvelle méthode, d'après M. Ledoux, n'a aucun avan- 
tage, au  point de  vue de  la rapidité, su r  les deux précédemment 
décrites, et qiielquefois l'argent n'est pas coniplèternent p r rb  
cipité. P. T. 

NOTE DU TRAD~JCTEUR. - Le svstème de  I'assn!l-ton., employé 
aux Etats-Unis, dst un systkme d e  poids destiné a simplifier le 
calcul des  résultats d'analyses d'or et d'argent. L'assay-ton ou 
29 gr .  166 reprhsente juste autant (le milligraniines qu'il y a 
d'onces troy dans une tonne avoir-du-poids. 

Donc, pour  une pesée initiale d'un assay-ton. chaque millig. 
du  bouton obtenu représente i once troy de ces métaux dans 
i tonne d e  minerai. 

1)éterininatitrti des nlbiirniiioïdea d i g e s t i l ~ l e u  t l r i i i i i  

les foiirriiges. - M .  K .  BULOW (Joumtcl  f .  1,andiuir~lschaf' 
!900, t .  XLVIIL, p. 1) .  L a d 6 t e r m i n a t i o n  d e  la digest,ibilité de la 
m:itibre azotée des fourrages peut étre faite très exactement par 
uri essai pratique sur  les animaux ; les rku l tn t s  en sont toutefois 
faussés par  l'élimination, à côtk des réaidiis de la digestion, de- 
produils de transformation azotés. On ne peut doser facilement 
ces derniers  pour  déterminer, dans le reste des  excréments. la 
partie d'azote insoluble non assiinil6e. Ijfeiffer a seulement inonlr6 
q u e  les produits de  transformation azotés, se trouvanc daris les 
excréments de porcs nourris avec des produits exempts d'azote, 
sont solubles dans la pepsine;  quoiqu'il ne  soit p ~ s  Btabli que  les 
produits enc,rétks pendant une alimentation normale aient la 
méme propriété, on ne fait intervenir, dans le  calcul du coefticient 
d e  digestilriililé, que l'azote insoluble dans les excréments aprbs 
un traitement la pepsirie.Ce prockd6 est lori: e: coiripliqué ; on 
peut y suppIBer, dans une certaine mesure, par d e u s  autres 
méthodes, qui opbrcnt la digestion artificiellement. 

I,'uae, celle d c  Stutzer, qui a été arloptbe par la 1" section d u  
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dernier  Congrès de cliiniie appliquée (1)! reproduit,  autant que  
possible, les phénomènes de la digestion animale. 2gr .  du  produit 
subissent, d'abord, une premibre digestion de  4'1 lieures par  
150 cc. d'une solution acide d e  pepsine, puis u n  secorid traite- 
ment de  6 heures par  100 cc. solution alcaline (le pancréatine. 

L'autre métliotlc, celle de Kiilin. porte de  250 à 500 cc. la 
quantité du  suc gastrique employé et de  2 k  à h8 lieures la 
durée  de l a  digestion; on  rie fait plus  le traitement a la trypsine. 

Bülow a soumis ces deux rnéthodes à un examen comparatif 
avec l'essai pratique sur  les animaux. La solution de  pepsine fut 
prdparke d 'aprés  les prescri ~jtions originales de  Stutzer, mais, pour 
la prfparation de la trypsine, on a adopté les niodifications de 
Salkowski, qu i  donnent urie liqueur plus riche cn ferment. 10 pari. 
crCas de bœufs sont dkgraissés, Iiactiés, placés au  contact de l'air 
pendant 2 4  l ieures;  le tout est ensuite réuni  dans un flacon et 
arrosé de 5 fois son poids (l'eau ; celle-ci contient 8 cc. d e  cliloro- 
foririe par  litre pour  éviter les moisissures. Après 3 jours de 
digestion à la cave, avec a ~ i t a t i o n  fréquente, la solution est filtré(:, 
aciiiifik par l'acide acktique a 10 p 100, jusqu'a formation d 'un 
trouble,, puis précipitée par  son volume d'alcoul à 960. La trypsine 
précipilée est filtrée, dkbarrassée (le l'alcool p a r  évaporation à 
l 'air, (iuis redissoute dans l 'eau; on neutralise prudeiiiment par  le 
carlioriate d e  soude ; on aiiiène le volume à u n  litre et on ajoute 
aussitôt un mêriie volume d e  glychrine. 

Pour d i te rminer  l'azote digestible, 2 gr .  dr: I 'aliint~nt rion dé- 
graissé, taniisé aux mailles de 1 rnillimktre, sont  placés dans 
urie étuve rkglkr à 38 degres 1/2. Lorsque la prise d'essai a pris 
la température du  niilieii, ori lui ajoute la solution de  pepsine 
acirlifibe par IIr,l ; Bülow fixe A 1 p. 1 0 0  1 i i  quantith d'IIC1 rikes- 
saire ii I'ophratiori. Aprbs le temps fix0 pour la digedion, on 
cl6cante sur  un filtre ; on lave avec un litre d'eau chaude ; on 
dersèclie à 100 degrés et on attaqiic IC  résidu p a r  le procédé 
Kjeldahl. 

II est n k e s s a i r e  d'avoir au moins 500 cc. d e  sue gastrique, 
coiiime l ' indique Kuliri, pour avoir une digestion complète;  la 
limite de  la dissolution est très nette e t  constante pour un niéme 
produit.  

L'actiori de la trypsine est moins nette. car  elle est faussée p a r  
la prksencc d e  la soude;  la faible qii:intit& (le carbonate de soude 
nitcessaire (0.19 p. 100) dissout dtijà elle-nieme une quaritit4 de  
matière azotée presque égale à celle qui  est solul)ilis& par la 
try psirie. 

C'est la métlintle d c  Kulin qui a donné les r4siiltats les plus con- 
cordants avec des essais i n  anima di. 

Si l'on associs le traitement à la trypsine i la méthode Kuhn, 

( 1 )  Voir Ai~nnles de chimie anrrl!lliqi~c. l9OU, p.  4 2 3 .  
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on dissout encore une certaine quantité d e  matikre, e t  les 1-4- 
sultats n e  sont plus d'accord avec l'essai pratique ; on rktahlil la 
concordance si l'on applique aux e x c r h e n t s  le  traitement à la 
trypsine, en plus d u  traitenient ordinaire la pepsine d ' a p r h  
Pfeitfer. Las coefficients de  digestibiliti: sont cliari,oés, e t  tlulow 
conserve la préftirence a la m6tliocie originale de  Kulin, car  la 
digesliori coinplénienlaire par la solution artificielle d e  trypsine 
parait dissoiitlrn de  l'azote inassimila1)le par  l'organisiric. 

L'auteur a égalenient observé, au cours  d e  ses reclierclies, 
qu'une dessiccation brutale des aliments modifie énormément  
l eur  digestibilité dans It3s liquides dissolvants extra-corpus; s i l a  
dessiccation est absolument ntkeçsaire pour la préparation d e  
l'écliantillon, il faul la faire à une terr iphature rie dépassant pas 
53 9 60 degrAs. 

E. S. 

Cnructères des sn ies  nrtifieielles. - RI. C. HASSAC 
(The Analyst,  1900, p. 2731.- L'auteur aexaminé  les soies artifi- 
cielles suivantes : 

i 0  La soie Cliardonnet fabriquée à P r & - d e - V a u x , p r è  de  Besan- 
çon ; 

2 O  L a  soie Cliardonnet fabriquée à Fismes (Marne) ; 
30 La soie Cliartlonnet fabriqube à Walston, eu Angleterre ; 
rLo La soie artificielle obtenue par le procédé Leliner e t  fabri- 

qu6c à Glattbrugg, prbs de  Zurich ; 
5O La soie j. la cellulose obtenue par  le  procédd d u  Dr Pauly 

au moyen de l'oxyde de cuivre ammoniacal et fabriquée a Ober- 
brucli, prbs d'Aix-la-Chapelle ; 

60 La soie a l a  ç8liitine. 
Les échantillons nuB 1, 2 e t  4 sont similaires cornme aspect. 

Leiir Iiistre surpasse celui de  la vraie soie, mais  ils n'ont pas le 
toucher cariictéristique d e  celle-ci et sont beaucoup moins sou- 
ples. L'c\cliaiitillon n o  3 est rugueux au  toucher e t  a une  appa-  
rence chevelue ; il rappelle plutôt le mohair  que  la soie. L'&han- 
tillon no 5 ressemble comme apparence aux échantillons 1 e t  2, 
mais est bcaucoup plus lustré que ceux-ci, et, quand on le passe 
entre les doigts, il a le toucher caract6ristique de la vraie soie. 

Sous le microscope, les soies Chardonnet se  ressemblent, 
excepté le produit de Fismes, qui parait plus évidé ; ils peuvent 
se distinguer par  l'examen des coupes transversales. La soie d e  
Letiner est caraclkrisée par  des fissures proforides, courant  tout 
le long d e  la fibre et  par des petites bulles d'air.  La soie à la 
cellulose a une coupe transversale t rès  régulière, et; s u r  la sur- 
facc dc la fibre, se  trouvent rit: trbs fines lignes qui courent s u r  
toute la longueur. La soie a la @latine a urie section transver- 
sale très régulière et  presque circulaire; elle est exempte de 
fissures et  de  bulles d'air,  
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Ilnarriiriéeç i la luniière polarisée, lessoies aitifii:ielles présen- 
tent la double réfraction, i I'mception de  la soie à la gélatine, 
qui ne réfracte que très peu la luinikre, cornnie l c  fait la soie 
naturelle. Ilans l'écliantillon n u  5, les couleurs d'interfcrence sont 
uniformes sur  tonte la longueur d e  la  fibre, tandis que les soies 
au collodion donnent une série de  colorations trks variées suivant 
leur épaisseur. 

Action des m'aclifi~. - Les soies au collodion nu", 2 ,  3 et 4, 
contenant toujours une petite quantité de  composés nitrés, don-  
nent toujours une légkre coloration liieuatre lorsqu'on les traite 
avec une soliition de diphhylamine dans SOLFI?.  

Lorsqu'on immerge dans l'eau les soies artiticiellcs, toutes se 
goriflerit ; quand on les traite par  l'alcool al)solu ou la glycérine, . 

elles se contractent. 
' T r a i t t h  par  SOLIIQonc.entré, les soies iiii collodion se dissol- 

vent rapidement ; les soies R la cellulose, au  contraire. deviennent 
transparentes et ne se  dissolvent que  très lentement ; les soies à 
la gélatine seules ne se dissolvent que si on les chauffe fortement 
avec le  réatif. 

IICl conceritrk n'a pas beaucoup d'action sur  les suies artifi- 
cielles, sur tout  a froid. A cliaud, il dissout rapidement la soie à la 
gélatine. 

L'acide acétique gonfle Iégérement les soies artificielles, à l'ex- 
ception d e  la soie a la ghlatine, qui  est dissoute a chaud presque 
complètement. 

L'acide chromique en solutiori demi-saturée dissout rapitie- 
ment a froid toutes les soies artificielles. La vraie soie est beau- 
coup plus lente à se dissoudre. Le coton, le  lin et  les autres fibres 
végétales ne sont point attaquées. 

La lessive de potasse à 40 p. 100 d e  KOH dissout très rapide- 
ment la soie à lagelatine; les soics à la cellulose ou a u  collodion 
se gonflent, niais ne se  dissolvent pas, ménie à chaud ; le liquide 
qui  surnage possède une coloration jaunâtre. La vraie soie 
blanclie se  dissout a l'ébullition dans ces conditions, mais elle ne 
colore pas le liquide. 

Le réactif d e  Schweizer (oxyde de  cuivre ammoniac.al) gonfle 
rapidement les soies au collodion, puis les dissout ; la soie a la 
cellulose gonfle nioiris rapidemerit ; la soie a la g6latirie rie se 
dissout pas, niais se colore en violet clair.  

La solution alcaline glycérinée de cuivre dissout imm6diatc- 
ment la soie si l'on chauffe 80 degrés; le tussali ne se dissout h 
cette température qu'au bout d'une minule environ, ainsi que la 
soie artificielle a la gélztine. Les autres soies ne subisscnc aucune 
altération. 

La solution d'iode dans l'iodure de potassium colore les soics 
artificielles en rouge intense ou  en brun-rougeâtre, et,  si  or1 les 
lave ensuite avec de l'eau, cette coloration disparait, et les soies 
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artificielles au collodion restent colorées en bleu grisâtre; les 
soies à la cellulose ne donnent pas cette coloration. 

La solution d'iode dans SO"2 dilué colore la vraie soie en 
jauno, la soie à la gélatine en jaune-brunâtre ou rouge-brun, la 
soie au collodion en bleu, avec une légére teinte de violet, la soie 
A la cellulose en bleu pur. 

La solution de  clilorure dezinc iode colore la soie au collodion 
en blewviolet, la soie A la cellulose en gris-bleu ou grisaviolet, 
la soie à la gélatine et la vraie soie en jaune. 

Comme infiammabilité les soies artificielles, à l'exception de 
la soie à la gélatine, se comportent comme le coton. La soie à la 
gélatine se rapproche, à ce point de vue, de la soie naturelle. 

II .  C .  

Dosage du camphre daua les huilcm camphrées 
au moyen du polariniètre. - MM. NORMAND LfiONARD 
et METCALE'E SMITH (The Analyst,  1900, p. 202). - Les auteurs 
ont déj3. indiqiib. (1) deux méthodes pour le dosage du camphre 
dans les huiles camplirées : la premibre méiliode était basBe sur 
la densité du liquide,et la seconde,beaucoup plus exacte,donnait 
le pourcentage en camphre par la perte de poids obtenue par 
chauffage à une température déterminée. Dans le présent travail, 
les auteurs recommandent une troisibme mdlhode, très rapide et 
exacte, qui est baske sur l'emploi du polariniètre. 

Le pouvoir rotatoire du camphre, en solution dans l'alcool, le 
benzène ou autres dissolvants organiques, a été étudié par Landolt 
et d'autres expérimentateurs, niais aucune expérience de ce 
genre ne parait avoir été. faite avec les huiles. 

Les auteurs ont dkterminé le pouvoirrotatoire (les solutions de 
camphre dans l'huile. Pour cela,ils ont fait dissoudre, à la tempd- 
rature ordinaire, des poids connus de camphre dans des volumes 
déterminés d'huile d'olive, et ils ont examiné les diffërentes solu- 
tions ainsi obtenues dans le tube de 2 O centirnktres d'un appareil 
Schmidt et Haensch. 

Voici les résultats qu'ils ont obtenus : 

Rotation pour un tube 
Rotation de 20 cent. 

Camphre Densite pour le t ube  pour 1 p. 100 de 
p .  100 1 5  degrCs de 20 cent. camphre - - - d 

5,32 0,91903 + 5'26 0°964 
4 i , 2 6  0,92i73 f 1 i 0 3 3  0°996 
20,GG 0,92604 + 20'74 0°898 
26 ,78  0,92911 + 26'79 0°995 

La dernikre solution etait saturde de camphre a la température 
de 10 degrés. 

(,1) Voir Annales de chimie anulytique, 1899,  p .  178. 
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On remarque qu'une déviation de 1 0  correspond sensible- 
ment 9 1 p. 100 de camphre et que cette déviation, l tant  prise 
comme facteur pour calculer la proportion du composé en ques- 
tion, peut donner des résultats qui sont suffisamment exacts 
dans la majoritk des cas. La déviation ne parait pas étre in- 
fluencée par la température. 

Bisliop a montré que le pouvoir rotatoire de l'huile d'olive, 
pour un tube de 20 centimètres, était dc + 0°13, et plusieurs 
échantillons d'huile do diverses provenances, erainiriés par les 
auteurs, se sont rapprochés de ce résultat. Cette faible déviation 
n'apporte aucune erreur sensible dans le dosage optique du cani- 
phre dissous dans diverses sortes d'huiles d'olive. 

Dans le cas où d'autres huiles seraient substituées i l'liuile 
d'olive, les erreurs d'observation seraient cependant plus grandes. 
Le pouvoir rotatoire de deux écliantillons d'huile de colza a été 
trouvé de - Oui6 et - O"3 ; celni de l'huile de sésame + 1 0 6 ,  
tandis que des échantillons d'huile minbrale ont donné + 0°18 
et $ 0043 .  Dans tous les cas, l ' h ~ ~ i l e  de colza et les huiles mine- 
reles ne donnent qu'une déviation qui se rapproche beaucoup de 
celle de l'huile d'olive, et, si l'huile employée dans la préparation 
est connue, le procbdé optique peut doririer encore tl'excellents 
résultats. H. C. 

Nouvelles réactions colorées pour la recliercfie du 
citral e t  d'uu certaiu nombre d'autres eomposér 
aroiniitiques. - M .  HEKBEKT BUHGESS (The  dnalyst., 1900, 
p. 265). - L'auteur se sert d'un réactif préparé de  la façon sui- 
vante : 

Sulfate mercurique.. . . . . . . . . .  10 gr. 
Acide sulfurique au  quaït (en 

poids) q. S. pour . .  . . . . . . . . .  i litre. 

On opère comme suit : 2 cc. de la substance a examiner sont 
placés dans une petite fiole ferniée avec un beuclion ; on y ajoute 
6 cc. du réactif. On agite vigoureusenient et on observe le chan- 
gement de couleur ; oii attend une dizaine de niinutes et on note 
si la coloration a changé. On peut faire usage d'une petite plaque 
en porcelaine, lorsqu'on n'a qu'une très petite quantité de sub- 
stance. Une goutte de substance, plache sur la plaque de porce- 
laine, est additionnée de 3 a 4 gouttes du  réactif, et on agite avec 
une baguette de verre. 

Les colorations suivantes sont caractéristiques : 
Citral. - Coloration rouge vif, qui se produit par l'agitation, 

mais qui disparait rapidement et se transt'orme cn un composé 
blanchâtre floconneux flottant sur la portion aqueuse. 

Citronelia1.- Coloration jaune vif, qui se forme par I'agitation. 
La coloration reste stable pendant assez longtemps. 
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Limonène.- Coloration d'un rose chair  t rès  faible, qui se  forme 
au début, mais qui disparaît presque instantanément en laissant 
un compos6 blanchàtre. 

Acétate de lina1,yle.- Coloration violette, qui  reste permanente, 
niais qu i  augmente un peu en intensité avec le  temps. 

Linrclol. - Coloration instantanée violet foncé. 
Caryophyllène. -Composé jaunatre, sans aucune coloration vio- 

lette. 
Eu,yhlo. - Lksère coloration violette ail hoiit d e  quelques 

instants. 
Aldéhyde cinnarnique. - Bucune riiaction. 
Terpini01 - Coloration rose chair  et précipité. 
Atdél~yde formique. - Aucune réaction. 
Aldihytle uçéliyue. - Aucune réaction. 
Uenzaldihyde. - Aucune réaction. 
Aldéhjde anisique. - Aucune rhaction. 
Les essences suivantes ont été Sgalcment étudiées : 
Essence da cassia. - Composé jaunâtre, qui  flotte s u r  I'es- 

sence. Ne change pas par  agitation. 
Essence de cnriuelle. - Composé brunàtre  ; la partie aqueuse du  

melange se colore très 16gèreiiient e n  violet. Au bout de quelque 
temps, le  tout se transforme e n  une masse solide e t  noire. 

Essence de girofle. - Par agitation: et au bout de quelques ins- 
tants, il Fe produit une coloration violette dans la partie aqueuse 
surnageante ; cette coloration augmente un peu avec le  temps. 

I l .  C. 

Dosage du ciiivi-e dniis l e s  soliitions de cynuiire. 
- M. CI.ESN9LL (Journ. of  Soc. chern. lnd.. 1900, t. XlX, p. i5) . -  
La méthode d6crite par l 'auteur  est basée sur  les réactions sui- 
vantes : i0 l'addition des acides minéraux dilués précipite le 
cuivre dans les solutions renfermant des cyanures doubles de cui- 
vre; 1 O  le méthylorange n'est pas influence par  les acides cyanhy- 
dr ique et  carhnniqiie ; 30 L'addition graduelle d'un acide à un 
mélange renfermant un  cyanure double de cuivre, des cyanures 
alcalins et des alcalis caustiques ou  carbonatés, ne précipite le 
cuivre qu'après la saturation des alcalis et descyanures libres.Le 
précipité blanc permanent d e  cyanure de  cuivre marque  le 
t e rme de  la reaction, e t  la liqueur devient, enmènie temps, active 
vis-à-vis d u  méthylorange. G. S. 

Séparntimi t l i i  bisiiiutli d'avec le  plomb. - M .  J .  
C L X K K  (Jour. of. Soc. chrm. Ind., LYUO, t XIX, p. 26) .  - Ce pro- 
cédé de  séparation est basé s u r  la p rk ip i ta t ion  du  bismuth par  
le fer métallique. 

La solution des m6taux, à 1'6tat de chlorures, est port6e à I'ébul- 
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lition avec de la tournure de fer, pour précipiter la totalité du 
bismuth. 

On jette sur un filtre l'excès de fer et  le bismuth ; on lave ; on 
redissout dans HCl additionné d'un peu de chlorate de potasse et 
l'on précipite par l'hydrogène sulfuré ; le sulfure de hismuth est 
l a d ,  puis dissous dans A z 0 3 H ,  et l'on précipite le mktal à l'état 
d'oxyde; dans le premier liquide filtrk, on transforme le clila- 
rure de plomb en acétate, et l'on précipite sous forme de sulfate. 

G. S. 

Dosage des suli'osilicates dans les silicntes siilru- 
rés et les scories. -MM. HEMPEL et H A M Y  (Zeits. f .  anorg. 
Chem. 1900,  t. 3x111, p. 41). - Pour doser les sulfosilicates dans 
les silicates, on place la substance a examiner dans un tube de 
verre vert peu fusible et relié,d'un cÔté,a un appareil producteur 
de chlore, d'autre part, à des tubes appropriCs contenar~t HC1 
dilu6. 

Sous l'action du  courant de chlore, qu'on fait passer d'abord 
h froid, puis à la température du rouge, il SC forme du chlorure 
de soufre et du clilorure de silicium qui sont entrainés dans les 
tubes contenant HC1 dilué. On détermine de la manibre ordinaire 
la silice mise en liberté. 

G. S. 

Noix de museado ftiliiiiéea. - RI. RANWEZ jdn,7ales de 
pharmacie de Louvain de janvier 1900). - M. Variderplanken, ins- 
pecteur des derirbes alirrientaires eri Belgique, arerriis à hl. le pro- 
fesseur Ranwez des échantillons de fausses noix de muscade ; ces 
fausses noix étaient de même forme et de méme dimen~ion que 
les vraies ; elles étaient recouvertes d'une poudre blanche d'enro- 
bage, qui s'ktait accumulée dans les sillons et qui leur donnait 
l'apparence de vraies noix. 

Elles portaient un léger bourrelet, qui n'&lait autre chose que 
la t r x e  du joint des deux parties du moule qui avait servi à les 
fabriquer. 

L'odeur et la saveur de  ces fausses noix étaient normales ; il 
suffirait de les couper pour constater la falsification, car on 
n'apercevait pas ces veines enchevbtrées, dont la couleur est 
alternativement jaune-brunâtre et rouge-noirâtre, et qui caracté- 
riscrit les noix vraies ; la coupe, au contraire, citait terne, brunâ- 
tre 1.t de coloration presque iinifor~rie. 

ALI  microscope, M. Ranwez a troiivh moiris de diffrirence ; il a 
rencontré les éléments de la poudre de niuscades ; les 1,articiiles 
étrangères étaient en faible proportion. M .  Raiiwez a remarqué 
la pi'8sence du myCé1iunl appartenant à des moisissures, ce qui 
permettait de supposer l'emploi dc noix avarices. 
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L'ana lyse  cl i i r i i ique a do~irit ' :  l e s  r é s u l t a t s  s u i v a n t s  : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H u m i d i t é .  11.69 
C e n d r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.36 
C e n d r e s  i n s o l u b l e s  d a n s  l ' ac ide  c l i l o r h y d r i q u e  

( s i l i ce ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 9 0  
. . . . . .  B e u r r e  d e  m u s c a d e s  ( e x t r a i t  é t h é r é )  1 5 . 4 2  

Essence .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 7 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cel lu lose .  8 . 4 4  

D'après d e s  a n a l y s e s  faites par M. R a n w e z ,  l a  n o i x  d e  m u s c a d e  
v r a i e  a la  c o m p o s i t i o n  s u i v a n t e  : 

Humidité.  . . . . . . . . .  18.53 14.54. 15.h7 
C e n d r e s  . . . . . . . . . .  1 . 7 4  3.29 3.73 
B e u r r e .  . . . . . . . . . . .  3 1 . 3 8  33 .60  3 7 . 6 3  

B I B L I O G R A P H I E  

Trait6 pratique d'analyse chimique, rnicroncapi- 
que e t  hacteriulogiqiie des iiriiies, par G .  DOMMERGUE.  
2 vol. d e  198 pages (Maloirie, éditeur, 23, rue de I'kcole-de-blédecine). 
Pr ix  : 4 francs. - L'auteur, qui  s'occupe depuis quinze ans de l'analyse 
des urines, ct qui a essayé la pliipart des procétles de dosage proposés, a 
voulu faire profiter ses confritres des connaissances qu'il a acquises et 
cxposer les prncétli!~ qu'il a adop1i:s comme élarit les pliis pratiques et les 
plus exacls. lJarmi Ics faits sur  lesqnels l'auteur a plus spécialement 
appel6 l'attention des spécialistes, signalons la présence normale de l'acé- 
tone dans l'urine. Les urines normales renferment des traces très faibles 
d'acétone ; les urines contenant du glucose renferment de l'acbtone en 
plus ou moins grande quantite, et, chez les glycosuriquea, le  sucre peut 
disparaitre cornpiétement d'une maiiière passagtre et faire place B des 
quantites notables d'acétonc. 

hl. Dornrnergue a donné u n  grand développement h la partie microsco- 
pique et bact&riolo,'q ue.  

Cet ouvrage, clair et précis, sera un excellent guide pour les chimistes 
ayant  à s'occuper d'analyses d'urines. 

Aiiiialea dia Lnborntoire chimique ceiitrnl des 
tlouauev d'ltalie - Le 5 e  volume des Annales du Laboratoire des 
douanes d'Italie, qui  vient d'etre publié par le docteur Villaveccliia, 
directeur du Laboratoire, coiilierit 19 i:liiilcs q u i  présentent un granri inte- 
r&, en raison des sujcts traités et des nombreux docuinents analytiques 
qu'or1 y t,rciiive. 

M .  Villavecchia rapporte un grand  nombre d'analyses d'6cliantillons d e  
vins de Malaga, Moscatelle, Sarnos, Chypre, lladére, Xerés. 
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RI. Fabris  y traite d e  l'analyse des essences de citron, de limon, d e  
trrébenthine, e tc . ,  d'aprés les méthodes Schimmel, Soldaini e t  Brethé, 
et d'après des procédés qui lui sont particuliers i il Btudie aussi les  
rrinyens propres à rer:oiiriaitrc la fraude de l'essericc de téri:heritliiiie 
par  les essences de résine, etc. RIRI. Tortclli et Ruggeri exposent leur  
méthode pour la  recherche du coton, du srisame et de l'arachide dans 
l 'huile d'olive, el font une étude sur  l'action de la chaleur sur  les corps 
réducteurs et chromogènes des huiles d e  coton et de sesame. 

31. Bianclii traite la q u e ~ t i o n  de l'analyse et d e  la composition des ver- 
mouths, et d u  dosage du sucre en présence de la dextrine. 

On trouve encore, dans ce voluirie, une modification à la métliode 
Milliau, et une etude sur  les vernis, copals, ambres, par Al. Armani ; 
des rec:lierclies de M. Ruggeri sur le pouvoir éciairant de divers corps 
gras ; u n  long travail rie JI. Nalagnini sur  les extraits tanniques ; une 
étude sur  les condiments par hl. Camilla, et des procddés pour distinguer 
l a  soie artificielle des soies naturelles, par h l .  Solaro. 

Ces travaux, qui seront consultés avec fruit par tous les chirnistes,mon- 
trent qu'il y a ,  dans le laboratoire dirigé par M.  Villavecchia, une pro. 
duetion scientifique très intéressante. 

~ ? E R D I X A K D  JEAN. 

Tnbieaux synoptiques pour I'arinlyse des vins, de 
In bière, d u  cidre e t  du vinaigre, par P. GOITPIL, pharma- 
cien de I r e  classe. 1 vol. i n 4 6  carré de 80 pages, avec figures, cartonné 
(J.-B. Baillière, et fils, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, Paris). Prix 1 fr.50. 
- Les tableaux s>riopliques pour 1 arialyse cles Lins, des cidres e t  des 
bières que piihlie M .  Goupil pourront être utiles aux cliiinistes et aux 
pharmaciens. 

Voici les siijets trailCs dans ce volurrie : 
Vin : Généralités. - Dosages et reclierclies. - Eléments normaux e t  

caractkrcs à déterminer. - Densité. - Acidité. - Extrait sec à 200 de- 
grés. - Alcool. - Glycérine. - Sulfate d e  potasse. - Bitartrate d e  
potasse. - Sucre. - Tannin. - Cendres. - Clilornres. - Phosphates. 
- Acide carbonique. - Acide succinique. - Falsifications et altéra- 
tions. - Vinage. - Vinage acconipagri6 d e  riiouillage. - Arides niin& 
raux libres. - Acide siilt'ureux. Sulfites. - Acide horique. Borax. -- 

Acide salicylique. - Abrastol. - Saccliaririe. - Aliiri. - Plomb. - 
Cuivre. - Colorants minéraux. - Colorants végélaux. - Rlalatiies des 
vins. 

Biim : Eléments normaux et caractères à déterminer. - Densité. - 
Acidité. - Extrait sec à 100 degrés.  - Alcool. - Glycérine. - Sucre 
réducteur (niallose). - Acide carlionique. - Cendres. - Phosphates. - 
Chlorure. - Dextrine. - Matières azotées. - Falsifications. - Réglisse. 
- Saccharine. - Acide salicylique. -Acide borique. Borax. - Acide 
sulfùreux. nisulfite. - Succérlariés du lioublori. 

Cidre : Eltrnrnts normaux et caractkrcs déterminer. - Acide mali- 
que. - Principes pectiques. - Alcalinité des cendres. - Falsifications. 
- Acide tartrique. - Matières colorantes. 

Vinaigre : ~ i é r n e n t s  normaux et caiactt.res à déterminer. - Densité. 
- Extrait sec ii 100 degrés. - hlatikres réductrices. - Acidité totale. 
- Bitartrate de potasse. -- Cendres. - Falsifications. - Acides min& 
raux libres. - Plomb, cuivre. 
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D e  Paritd aux mines d'or de l'Australie oceiden- 
tule, par CHEMIX, ingénieur en chef des ponts et cliaussées, ancien pro- 
f'esseiir i I ' ikol~:  natiori:ile des pnrits et c:liaiissées, chargé d e  rriission par 
31. le hliniçtrc de l'Instruction publique. 1 vol. in-8 de 370 pages, avec 
111 pliotoçr:ivures, 4 cartes daris le texte et 2 plaricties (Gaulliicr-Villars, 
éditeur, $5, quai des Grands-Augustiris, Paris), prix : 9 Sr. - L'Australie 
est connue depuis longtemps pour sa richesse en or  et en rn6taux de toutes 
sortes. Mais, alors que les colonies de l'Est, C)ueerisland, Victoria, New 
South U'ales, fixaient l'attention d u  pulilic et attiraient les capitaux du 
monde enlier, l 'Australie de L'Ouest ou la Weslralie restait A peu prés 
iriconnue. Ctixrçt; d'une mission par le IIIinistre de l'Instruction publique 
et des Beaux-Arts, 31. Çlieniin a passe prés d'une année dans la Weslralie. 
Dans cet ouvrage, il résume ce qu'il a vu e t  les renseignements qu'il a 
pu recueillir, particulicrement au point de vue minier, et s'efforce d'atti- 
rer l'attention sur  ce pays encore trop peu corinu, meme de ses legitimes 

NOUVELLES E T  RENSEIGNEMENTS 

L i s t c  de s  I~rc~vcts rl'inveiitic~ii relatifs ir Iir ctiiiiiie 
demandés en France du 6 juin au 28 juillet 
i suo (1). 

301.262 - 44 juin 1900. - Hubou. - Procédé de fabrication simul- 
tanée de noir d'acétylbne et de dérives cliiniiques. 

301.300. - 1 3  juin 1900. - Le Sueur. - Procédé de traitement de 
l'air, dans le but d e  produire des fluides riches en oxy- 
géne. 

301.749. - 30 juin 1900. - Lederer.  - Procédk pour la fabrication 
de la cellulose acétylée. 

302.362. - 20 juillet 1900. - Sociét6 Gebruder-Flick. - Procédé 
de fabrication d e  nitrites. 

302.556. - 28 juillet 1900. - Thesen. - Traitenient des varechs en 
vue d e  l'extraction de l'iode et autres produits. 

il) Cointriunication de hIJ1. Marillier et Ilobelct, Officc international pour 
l'obtention des brevets dqin\3cntion en France et l'etrariger, 42,  boulevard 
Bonne-Nouvelle, Paris. 

D E M A N D E S  ET OFFXES D'EMPLOIS. 
Nous infurrririris nos lecteurs qu'en qualité de secrétaire gknéral du Syn- 

dicat des chirnistes, nous nous chargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des chimistes aux industriels qui  en ont  
besoin et des places aux chirnistes qui sont la rechcrctie d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser RI. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 3 O .  

Le Gérant : C.  CRINON. 

LAVAL. - imprimerie parisienno L. BAHNÉOUD ci. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES MATIÈRES 

Pages 

A o e t a n i l i d e  ; sa recherche 
dans l'anlipyrine, par  MM. 
Raikow et Sct i tarbar~ow..  ... 

A c i d e  a z o t e u x ;  voyez Aro- 
t i tes .  

A c i d e  b o r i q u e  ; son dosage 
et sa  sc'pai-ation du borax, 
pa r  RIM. Heytliien et Herii- 
pel ................... , . . . .  
- ; son riosagi! voliiniblrique, 

par  M. Stock ............... 
- ; nibme siijet, par  hl.  Wolff. 

293 lit 
A c i d e  c a r b o n i q u e  ; son 

dosape tiitns divers g u ,  par  
M\1.  I,éo Vignoric,t S1eiiriir.r. 

A c i d e  c h l o r h y d r i q u e ;  s a  pu- 
re \&,  et s a  coriservittion, par 

................. M. L'Ho te. 
- ; suri eriiplui poiir séparer 

les  sulfales des sPlCriiates e t  
des telliirates, par M N .  Tun- 
riel1 el Srnitli.. ............. 

A c i d e  c h r o m i q u e  ; sa carac- 
tbrisation a u  iiiuyc~i de l a  
dipliCnylçarbazide, par  M. 

................. Cazeneuve 
A c i d e  c i t r i q u e  ; s a  recliurclic 

el suri dusagr, daris les riris, 
par  h l .  Ku11z.. ............. 

-; son oxydation par  1ü per- 
mangariale dc potassc, pa r  
hl. IlenigSs ................ 

A o i d e  c y a n h y d r i q u e  ; s a  
reclicrche en pr6sençe des 
îerrocyanures, pa r  M. Dec- 
kurts  ...................... 

Acide g a l l i q u e ;  son dosage, 
pa r  hl. F. J e a n . .  ........... 

A c i d e  h y p o s u l f u r e u x  ; son 
dosage en présence des aci- 
des siilfureux et  sulfhydri- 

......... qye, ps r  $1. Feld. .  
A c i d e  i o d i q u e  ; son dosage 

dans le nitrate d e  soude, pa r  
.............. M. Auzcnat..  

A c i d e  l a c t i q u e  ; titrage des 
solutions d'acide lactique d u  
commerce, pa r  M. F. Jean . .  

Pages 

B c i d e  l i n o l é i q u e  ; son dosa- 
ge, par  M. Faksteiner..  . . . .  432 

Bcido  m a l i q u e  ; son oxyda- 
tion par  Ic pcrrilanganate de 

. .  potasse, par  M .  Denigks.. 146 
- ; son dosage, p a r  M. le Dr 

..................... Hilger 317 
Bc ido  o l é i q u e  ; son dosage, 

........ par  M. Fükstc~incr..  4 3 2  
A c i d e  p h o s p h o r i q u e  ; son 

dosage sous forme de phos- 
phuniolybdatc d'ammoniaque 
ou sori t i t tagc alcalimktri- 

........ que, par hl. Pellet. .  244 
- ; sur  qiic:lquc:s-uries de ses 

proprii;ii:s g é n h l c s ,  par  M. 
............. le 1). Vanino.. 305 

- ; son dosage clinique au 
rnoycn d u  ptiospliouiétre, 

............. par  M. Jol les . .  357 
A c i d e  s a l i c y l i q u e  ; (emploi 

d e  l'eau oxygCn6e coriirne 
ri:actifüel '),parM. Ridonour. 315 

- ; cause d 'erreur  dans  sd 
rcchcrchc dans les vins, par  

...... M .  Perreira d a  Silva..  381 
; rnérne ~ u j e t ,  par M .  Pollet. 418 
- ; ss rechcrclic dans lüs vins, 

........... par  M.  Zanürdi . .  39k 
A c i d e  s b l e n i q u e ;  sori erriploi 

corrirnc rbactif d e  certains . alcaloidcs, p a r  M .  Mccke.. 311 
- ; sa s8paratiori de l'acide 

sulfurique, p a r  MM. Tunnel1 
e t  Smith ................... 431 

A c i d e  succ in ique ; son  emploi 
en alcalirrietrie, parlll. Pcter- 
sen ........................ 431 

A c i d e  s u l f h y d r i q u e  ; son 
dosage en prbsence dcs aci- 
des sulfiireux et  hyposi i lh-  
reux, par M .  Feld.  ......... 231 

A c i d e  s u l f u r e u x  ; sorl dosage 
pratique dans les vins par  
hl. Kocqucs..  .............. 92 

- ; son  dosage e n  présence 
des acides sulfhydrique et 
hgposulfiircus, pa r  M .  Feid. 231 

A c i d o  s u l f u r i q u e ;  sa prb- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sencc possiblc dans  l'caii 
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prendre pour assurer I'exac- 
titude de ccrtains dosages 
acitiiniiit.riques, pa r  JI. Zla- 
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d e  Pierce poiir son dosage 
dans les iiiinerxis, par  M .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ucnrik3t. 
- ; dosage d e  f,iihli!s qunnti- 
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gues, par hl.  Curiiosse ..... 

Brucine ; son dosage e t  s a  
séparation de la  strychnine, 
p:rr M M .  Goidin et I'rescott. 

BuIletins d'analyse : juge- 
nient rel:~tif ;i leur rerlaction 

......... sur  apier tirribié,.  
Caco&late de soude ; son 

titraqe, pa r  MM. Ilnbert et, 
Astruc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Caféine ; procStld oSlicicl pour  
son dosage dans  le ttii:. . . . .  

Calculs urinaires; recherche 
de l'acide urique, par M. De- 
nigès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Camphre; son dosage dans  
les h~ i i l e s  c;inipIirks, p a r  
M. L ionard  et M. Sriiitli.. .. 437 

Carbone ; suri dosage daris les 
coiiiposih orgariiqucs, a u  
nioyeri de 1;i bonibe calori- 
nic'trique, par  M.  Herllielol.. 98 

Carmin ; dosage de sü. rriatiére 
. colorarite, pa r  11. klcrsori.. 432 

Carottes ; leiir itctiori s u r  l'ii- 

Pages 

ciditc tlcs vins, par M .  Sar- 
cos . .  ...................... l i7 

ColluIose; son tlasàge, par  
h l .  Bec k . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  357 

Chaleur spécifique; s a  110- 
teriiiiiiation dans les corps 
y a s ,  p a r  hl. Vandavyver- 
Lrnu.. ....... . . . . . . . . . . . . . .  321 

Chaux ; son dosage titriiriétri- 
que, par  M. de lioninck,.. .. 271 

- ; son dosage dans les sco- 
ries de fours, par  M. IJlke.. . 2 2  

- ; son dosage rapide dans  
les riiiiierais, en présurice 
d'oxvda fer e t  d'alurriirie, par  
M. Uluin.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  431 

Chlorates ; leur  recherche a u  
nioyen d e  la  stryclinine, par  

................. hl. Fdgcs..  441 
Chlore : son dosam dans les 

Y 

coriiposés organiques au 
moyen de la bonibe calori- 
ii?&ique, pa r  M. Bert.helot. 98 

-; son dosage dans le chlo- 
rure de chaux,  par  hl .  Wo- 
lansky . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233 

- ;  son dosage dans le suc 
g;istriqiie, pa r  M.  Mcilli,re.. 394 

Chlorure de chaux ; dosage 
du chlore, par  11. Wolanski. 233 

Chlorure de chromyle ; son 
emploi e n  toxicologie pour  
la destruction dos matieres 
organiques, par  M.Page1.. .. 3i9 

Chromates alcalins ; leur 
rccherciie dans le lait,  par 
M. Leys..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

Chrome ; sa prCsent:e dans  
Ics vCigStaux, par M. Deniar- 
çay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -97 

Citral; reactions colordes pour  
sa  recherche. pa r  11. Burgess. 458 

Citrate de lithine ; son es- 
sai, par  h I .  l iebler . .  . . . . . . .  109 

Cobalt ; son tlosagc dans  le 
ciiivre indiistricl, pa r  M. 1101- 
lard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3% 

- : m h e  sujet. par  M. Tru- 
chot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  443  

Cochenille ; sa recherche 
dans les vins, pa r  M. Bel- 
1ir.r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  407 

- ; dosage de su iiiatiére colo- 
rante .  p a r  M .  Merson.. . . . . .  432 

Composés nitres ; noiivellcs 
rn:rctions polir leur  recher- 
rhe,  iiar M M .  Mulliken et. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uarkc; 113 
Congrès des chimistes de 

l'industrie des cuirs et 
peaux ; corripte-rendu du 
Corigriis d e  1899. tc:uu ii Fu- 
perihague, 47, 93, 148, 188 e l  214 - ; compte-rendu d u  Cori- 
grbs (le 1900, toriu ù Paris . .  347 

Congrès in ternat i~nal  de 
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c h i m i e  a p p l i q u é e  ; coiiip- 
te-rendu du 4 8  CongrOs, tcnii 
ti Paris en 1800. 331, 384 et  

C o n s e r v e s  d e  l é g u m e s  ; or-  
doririance autrichienne con- 
cernant la  toli>rance de leur 
teneur en cuivre ........... 

C o t o n  p o u d r e  ; dosage de 
l'azote, par  M .  Baiicher.. .. 

C r é o s o t e  d e  bois ; son essai, 
pa r  M.  Kebler.. . . . . . . . . . . . .  

C u i r s  e t  p e a u x  ; (coiiiptes- 
rendus des Congrt?~ de l'As- 
sociation des chii~iistes de 
l ' industrie des) .  57, 95,  118 

188, 214 et  
C u i v r e  ; son dosage, p a r  

M. Willenz.. . . . . . . . . . . . . . . .  
- : son dosage dans les al- 

liages et sa  si'paration de 
l'étain, de I'siitirnoiiie, d e  
l'arsenic et du plomb, p a r  
)M. Prost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- : nouvelles rt'actions niirro- 

chiiniques, p a r  MM.  I'oezi- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Escot 

- ; son dosage dans les lin- 
g o t ~  d e  ciiivre et les scories, 
p r  M. IJlke.. . . . . . . . . . . . . . .  

- : s a  préserice possible daris 
l'eau distillLe, par M. Wente-  
kv ......................... 
- ; urdonnürice ail tr~jçhic:riri e 

concerriant la  tolCr,arice d e  
la  teneur en cuivre dans les 
conservcs de ICgunies., . . . . .  
- ; sa ,prccipitation et s a  se- 

paration e n  solution alcaline 
p a r  les sels d'hytlrazine, pa r  
MY.  Jannasch e t  Bieder- 
mann .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-; analyse du cuivre ipduq: 
triel, pa r  M .  Hollard. .  . . . . .  

-; s a  caract6ri~atioo au muyen 
de la diphbnylcarbuido, par  
M. Çazencuve . . . . . . . . . . . . . .  

-; son dosagc dans Ics sco- 
ries, pa r  M. Stielby.. . . . . . . .  

- ; andyse  d u  cuivre indus 
triel. par  A!. Truchot. . . . . . .  

- ; solubilitd de l'oxydr: d e  
cuivre dans les salicylates 
alcalins, par  M .  Wulrf.. . . . . .  

- ; sa recherche, par  M .  Bel- 
- ' y . .  ...................... 

, osage de  l'or et d e  l 'ar- 
gent  dans le cuivre indus- 

. . . . . .  triel, pa r  M .  Ledoux.  
- ; son dosage dans les solu- 

tions d e  cyanure, par  .\l. Clen- 
nell.. ...................... 

C u i v r e  é l e c t r o l y t i q u e  ; rnC- 
Lhodes induslrielles d'essais 
et d'analyses dans l'industrie 
di1 ciiivre i!lcctrolytique, p a r  
M.  Ulke .................... 

Pages 
C y a n u r e  d e  m e r c u r e ;  son 

c:ss;ii, p u  M. Vincent.. ..... ( i l  
C y s t i n e  ; sa caractcri.~atiori 

danslas  eaux, par11 Csusse. 450 
D e n s i t é s  ; leur  d0terriiination 

a u  moyen d e  la biilancc de 
Mohr, pa r  M. Derniclic~l. .... 287 

D i p h e n y l c a r b a z i d e  ; son 
emploi coinme rbnctif des 
sels d e  cuivrc, d e  iiiercure, 
de fer a u  riiaxiiiiuin, d'or et 
d'argent, aiiisi qiie d e  I'a- 
cide ciicoiiiique, par  M .  Ca- 
zeneuve ................... 378 

D u l c i n e  ; s a  rccnlierclie et  son 
dosage dans lus riia1ih;s 
alirricritaires, pa r  hl .  Bellier. 333 

D y n a m i t e  ; son arialyse, par 
A I .  F. W .  Snii th . .  .......... 26 

E a u  ; son ailillyse au poirit de 
vue (le I'i'piir~tion chimique, 
p i r  M. tTerbii:se.. . . . . . . . . . .  89 

- ; rrchrrche des nitrites, pa r  
X I .  Gohlct.. . . . . . . . . . . . . . . . .  107 - ; dosage tlt!  l'oxyûi'nt? dis- 
sous. u , i r  M. zptscL.  . .  108 . . . .  

-; co~iii>araison d e  l a  valeur 
d e  s r s  prockdbs d'tipuratiori, 
par  M. Mi~lulkjac ............ BG4 

- ; dosage de I 'ur ,  p i r  hl .  l'cl- 
let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  369 

! - ; sa purification par le chlo- 
re, l e  liioiiie et i'iode, par 
M. Maliri6jac. .............. 
; .rechcrchc di: la  cystjne, 

par h l .  Caiisse.. ............ 
E a u  d i s t i l l é e  ; prbsenco pos- 

sihle du cuivre ct  de l'acide 
sulfurique, par M .  Wentzky. 

E a u  o x y g é n é e  ; son titrage, 
..... par M .  Cormirnbu:uf.. 

- ; riizrne siijet, par  M. Cu- 
rilasse ..................... 

- : son application cn analyse 
qiimtitalivc niintirale, par 

. . . . . . . . . . . . . .  LI. Walker..  
- ; son dosagc, par l'acide 

arsenieux, par  hl. Grutzener. 
I - ; son emploi corriine rüactif 

de l'acide salicylique, par 
............... M. Hidenour 

E a u - d e - v i e  ; dosage des hui- 
les essentielles, piir M .  Ueck- 
rnann. ..................... 

E l e c t r o d e s  ; noiivelles elec- 
trodrs pour dosiiges ilectro- 
l ~ t i q u e s ,  par  hl .  Hollard.. .. 

~ L g r a i s :  rnétliorles d'analyses 
adopties par  le I v e  Congres 
internatiorial de chiiuie ap- 

.................... pliquée 
! E s s e n c e  d e  m o u t a r d e  : son . 

dosage, par M. Jorisseri ..... 
E s s e n c e s  ; rcactions colorees 1 pour b s  caracteriser, par 

M. Burgess ................ 
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E t a i n ;  son dosage dans les 
alliages, cl s a  scparation tlc 
I'arit,irnoine, de I'arseriic, di1 
plorrib e t  du cuivre, p:Lr 
hl. P r o s t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-: sa recherche, pa rM.  Eoail. 
lon ........................ 

- ; son dosage, dans le cuivre 
industriel,  pa r  41- Holtard,. . 

E t h e r  d e  p é t r o l e ;  sori do-  
sage en prisence de l'alcool, 
p a r  M. Droop Richniond. ,  . , 

E x a l g i n e  : sa rechorclie dans 
l'antipyriric?, par hlM. Rai- 
kom et  Schtarhanom.. . . . . . .  

E x t r a i t  s e c  ; son dosage, p a r  .. - 
M. Lasne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

F a r i n e ;  rcclierclie il11 riz dans 
l a  farine de fronient e t  sa 
dift'rrenciation de l'ivraie, 
par  M. Vaiidin..  . . . . . . . . . . .  

- ; wcherclie de I'niriiilrin de 
nia'is dans la farinc? d e  tili', 
pa r  hhl. li;tuiiiii~in. . . . . . . . . . .  - ; caiises de ;on acidifii:ation 
et  dr;terriiin;ition di? son ;ici- 
dit?!, par hlJI. Jlariori c t  
hlanget,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- : doslige d u  gIutti11, de lei 
gliadirie el de la gluti-nine, 
par  hlM. hlariori ut. hlarigei . . -- ; fo r r r i~ le  eriipiriquc pour 
~i!tcrrriirier le reridcrriciit 
d ' un  blé en tout? farine, pa r  

. . .  Mhl .  Marion et Manget . .  - ; farines anii~liorantes ou 
farines de forcc, par M.  13iil. 
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fer : sa  sinaration d'avec le 
titirie ctl'6raniiiri1, au rrioyrri 
d e  l'eau oxygtncp, pa r  M .  
Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-; son dosage voluiiirt,riqiie 
pa r  réduction avec l 'hypo- 
3ulfite de soude et  titrage B 
l'iode, pa r  hl. Jlortori. .  . . . . .  

- ; son dosage düris le cu i r r c  
industriel,  pa r  M. llollarti.  . - ; caractiirisatiori di's scls de 
fer au rnaximiirii par  la di- 
pbériylcarbazide, par  M. (:a- 
zcneuvc.. . . . . . . . . . .  ... . . . . .  

- solubiliti: d e  son o x - d e  dans 
Ics salicylates alcaliris, et sa 
sbparation de I'aluniine, p a r  
M. Wolff.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

F e r  r é d u i t  ; son essai, p a r  
M. Saville l 'eck. .  . . . . . . . . . . .  

F e r r i c y a n u r e  d e  p o t a s -  
s i u m  ; sori emploi cornnie 
r i w h f  des corripiisés phbno- 
li(lues, par  M.  Catidussio. . .  

F e r r o - c h r o m e  ; tlofiage tic la 
silice, par  M. Ta te . .  . . . . . . . .  

F e r s  ; dosage voliiiiii~tiiqiie d u  
~ l a n g a n e s u ,  pa r  hl. hlignot..  

I P 

1 F o n t e s  ; dosage volurni;lriquc 
/ du marigancse, p a r  M .  111- 

qnot .  . . - . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . .  
F o u r r a g e s  ; rni'thoilcs rl'ana- 

lysp atloptc'es pa r  le I V o  Con- i grks iritcrnational de ~ I i i m i c  
1 nppiiquke . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

F r o m a g e  ; 11os;ige du beurre, 
............ 1 par  hl. Lriiii~t..  

F r u i t s  : leur  cnmpositinri P L  
ipur valciir aliirient:iiri:, iiar 
M. Ballarid . . . . . . . . . . . . . . . . .  

G é l a t i n e  ; s a  rer:hcrc:he daris 
les pastilles el les pàtes de 
grirrirris, par hl. Carles.. .... 

: G l a c e  ; urilorindoce mla t iw 
uu c:oriiriici,ct: dc  la g1erc.e i 

I raf'raichir . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 G l u c o s e  ; sori dusagc daris Io 

Fang, pu M. Chiissaigrie.. . 
- ; glycosiiiielre pour buri do- 

sagc:, par  hl. Yvori. ........ 
G l u t e n ;  son dosage daris les 

f.iriries, par  hlhl. Marion et 
1 Rlangct . : . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

G l y c é r i n e  ; soi] dosage dans 
les corps gras e l  les savons, 
par M .  P. J r ~ a n .  . . . . . . . . . . . .  

G l y c o s i m è t r e  : par M .  Yvon. 
G l y c y r r h i z i n e ;  son dusage 

............. 
dan-; le suc: de rr:glisse, par  
BI. hloipiirgo.. 

G r a i s s e s  ; rt:pri:scntatinn ra- ' tionnelle d e  leur  indice de 
anponificatiuii, par hl. Le- 
~1101r10 ..................... 

- ; r~i~iliiuilü siiril~le et  rapitlc 
pour la  dctcrrriiriatiori d e  
leur indice d'iodc. par hl. BEI- 
lier ............. .- ......... 

- : ciosagr de la  glycériiie, par 
hl. F .  Jrmi ................. 

- ; diiteriiiination de leur  cha- 
I ltwr spc'cifiipe, par  hl. Van- 
1 devyver-Grau .............. 

H é r o ï n e  ; sa caractkrisation, 
pur hl. Goldrriarin.. . . . . . . . . .  

H o u i l l e :  dosage d e  l'liuiniditb, 
par hl. Viiri der Brl l rn. .  .... 

H u i l e  de c o t o n ;  sa rcclierclie 
dans Ics liuiles, beurre e t  
sairidoiix, pa r  JI. Wautcrs..  

- (rec1ierc:lie d r  l'huile de 
niaïs dans l ') ,  p a r  RLN. hlor- 
purgo et Gwtri . .  . . . . . . . . . . .  

H u i l e  d e  c r o t o n ;  ses caractè- 
res. par  hl. Dulii ire. .  ....... 

H u i l e  d e  m a ï s ;  sa presence 
P L  sa r~cherc l i e  dans I'hiiile 
d ~ .  cotori, par  JIM. Morpirrgo 
1.t Gmtri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

H u i l e  de s é s a m e  ; sa reciier- 
clic dans Ics Liuiles, beurre 

ages 
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et  saindoux, par  M .  Wau- 
ters . .  ...................... 

H u i l e s  e s s e n t i e l l e s :  leur do- 
s a g u i a n s  lc!s ciaiix-de-ni:, 
p a r  M .  Ucckinann.. ........ 

H y d r a z i n e  ; son dos : r~~r  volu- 
i i i t~t i ,u~ue,  par M .  ltii%rii .... 

H y d r o g è n e .  sori ilosi~ge dans 
les cornpoq~s organiques a u  
inoysn de la b o ~ i i h ~  cilInri- 
riii!lri~[iie, par hl. 13e1~lheloL. 

- ; suri iloiiigi liai. l'oxyile 
d ' a rp r i t ,  par M .  Colson. .... 

H y p o s u l f i t e  d e  s o u d e  ; s3ri 
eiiipioi pour tiifleri:ric:ier les 
scls de pliiiri11 e t  d'argeril, 

............ par M.  Girard..  
H y p o s u l f i t e s  ; reclierclie (les 

siill'iltes eii Ieiir prkùericc, 
............. par  M .  Dtibliin 

I n d i c a n ;  son dosage dan? 
I'uririe, p a r  11. W m g .  ...... 

- : son oxisleiicc ~irotil6iiiat,i- 
(lue diiiis I'uriric:, parJ1. Cot- 
t,on.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I n d i c e  d ' iode  ; sa il~!tcrinina- 
tiori siiriple c:t rapide dans 
11:s corps gras, piirM. Bellier. 

I n d i c e  d e  s a p o n i f i c a t i o n  ; 
sa rcpr~0sr:iiti~tiun ralion- 
nclle, par M Leirinine.. .... 

I o d e  ; son dosage dans Ics 
coi ri pu si:^ or;a:iiqui,s au 
inuyen d e  1 , ~  boruh(: calori- 
inutrique, par M.  Bertliulol. 

- ; son dosagc d a n i  les al- 
gues, par M. Cuniasse. . . . . .  

I o d o f o r m e  ; s a  scclieiche et 
son dosage, par  M .  Uenigks. 

I o d u r e  de p o t a s s i u m  ; nou- 
veau procc'ila de titrage, piir 
M. Vincent.. ............... 

I v r a i e  , difficultés de la  re- 
clierctie dii riz daris la Sarine 
d e  froment, dans le cas de 
la ~irC.srrii:e dc l'ivraie e t  ca-  
ract6risation d u  riz e t  de 
I'ivraici, par  M .  V;iudin.. . . .  

J a u n e  d ' œ u f  ; sa. rc:chr:rclie 
dan3 la  inargarine, par 
M.  hIcckti .................. 

J u s  d e  t a n n e r i e  ; d o s a ~ e  
des acidilis li~r~niqut:,  ga111- 
que, ooiyaiiicluc et iiiirii:iale, 
par  11. E'. Jcitri.. . . . . . . . . . . .  

L a c t o p h o s p h a t e  d e  c h a u x  ; 
sun essai, par 11. Barrie. . . .  

L a i t  ; reclirrche des clisomates 
alcalins. par h l .  Leys. .  ..... 

- ; son analyse rapide, par  
M. Guilloi.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ; dosagc du beurre, par  
M. Lindet . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

- : t,oxicile (les lails horiqi i i ;~ 
. et fornioli:~, par  hl. Annct..  

L a u r e n t  ; sousciiptiori pour 

ages 
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l'lirection d'un riioniirucnt à 
.................... Langres 79 

M a g n ~ S k  ; son dosago voiu- 
iiictriquc, J I U  M. Meade.. .. 191 

M a ï s  ; sa recherche dans la  
t'arinc de bli:, p a r  hl. Rau- 

--, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ruann . .  1 3  

M a n g a n è s e  ; son dosago vo- 
luiii'triqiit: dans les fers, 
fontes t t  acii rs, par  M. Mi- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gnot 172 
- ; dos;igr! r~lcc:trolytiquc di1 

7inc c n  sa prl;seni:i?, piir 
hl. Riedcrer ................ 2Mi 

- : siin dosage elcrtrnlytiilue, 
par M. Iliornz.. ............ 230 

- , suri d o z a p  voluriietrique 
ilaris les iriarigariates i l'aitlc 
de l'acii!e asseriieux, par  
M. Rtiic1iai.d.. . . . . . . . . . . . . . .  3!)4 

- ; son dosiige dans le cuivre 
irirlustriel, pa r  M. Truchot..  442 

M a r g a r i n e  ; recherche du 
jaune d'ceuf, pa r  A l .  Meckc. 196 
- ; rcchr:rclic: du sucre de 

carine, par  11. Mecke. .  ..... 316 
M a t i è r e s  o r g a n i q u e s  ; leur 
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