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ANNALES ET REVUE DE CHIMIE ANALYTIQUE 
Année 1902. 

TRAVAUX ORIGINAUX 

Analyse des cuivres et i i m t L e u  industriels, 
Par hl. P. T n c c ~ o r .  

L'échantillon decuivre,  prélevé, soit pa r  forage à la mèche, soit 
k la scie ou a la lime, est privé des parcelles de fer provenant des 
outils, à l'aide d'un aimant. S'il est enduit de matiéres grasses 
provenant aussi de I'écliantillonnage, on le dégraisse a la benzine 
o i i  à l 'éther. 

L'échantillon de matte se  présente, soit en morceaux de gros- 
seur variable, soi1 pulvérisé. De toutes façons, l'échantillon de  
malte, bien piilvérisi:,, est passé au  tamis no 100. Cette o p k a t i o n  
a pour but de séparer le cuivre métallique que peut contenir la 
matte et qui ne  pernlettrait pas d'obtenir un écliantillon parfai- 
tement h o m o g h e .  

Les mattes d e  cuivre industriel contiennent fréquemment, 
e n  effet, du  cuivre capillaire dissémioé dans toute la masse sous 
forme de  filamerits déliés, tapissant de  petites &odes intérieures 
et offrant de superbes couleurs irisées, douées du  plus vif éclat.  
Les mattes bleues et  bronze, particulièrement, offrent ce pliéno- 
mène,  tandis q u e  la rnatte blaxiclie, la plus riclle en cuivre, ne  le 
prhsente aucunement. Le cuivre obtenu dans le tamisage est 
pesé, puis analysé séparément. 

Pour le dosage d u  cuivre et des divers autres éléments conte- 
nus dans le cuivre noir o u  dans la  matte, nous prenons 10 gr . ,  
qui  sont attaqués par  un  mélange de  : 

50 cc. A z 0 3 H  à 36O Baumé 
10 CC. S O ~ H ~  53- 

et  une quantité suffisante d'eau, pour  régulariser l a  réaction et 
I'empêclier d 'ê t re  t rop violente. 

Lorsque l'attaqiie est corripléteinent terrniriée, on laisse refroi- 
dir  Ifgèrement, et on détruit le soufre mis e n  liberté cn ajoutant 
à plusieurs reprises quelques cc. de brome. Tout étant parfaite- 
ment attaqué, on ajoute de  nouveau 5 cc. deSO'I12 et I'onévapore 
jusqu ' i  disparition presque complète des vapeurs sulfuriques. 

Les suifates anhydres sont repris par l'acide sulfurique diluE, 
JANVIER 1902 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et ,  aprés dissolution, la liqueur est filtrée et  le résidu composé de  
S n 0 2 ,  Sb203, PbSOL, etc.,  est lavé avec d e  l'eau additionnke de 
quelque3 gouttes de SO'H2. 

Do~age du p h m b .  - 1.e précipité, bien lavé, et qui contient 
tout le plomb, est introduit,  avec le  filtre, dans un vase conique, 
où on le fait digkrer à chaud,  en présence de 25 cc de solution 
s a t u r k  d'acitate d'ammoniaque. 

Aprhs deux lieures de digeati'jn, on filtre; on lave avec de l'eau 
coritenant un peu d'acétate d'ammoniaque et  on ajoute 40 i 50 cc. 
d'hz0311 à 36' Uaumé, puis on électrolyse ( 1 )  avec un couran 
de  O,'? ampère et 2,50 volts et une surfare  d'anode d'environ 80 
décimktres carrks, après avoir étendu au volunie de 300 cc. Le 
plomb se tlt!pose sous forme d'un enduit b run  noir,  adhérent.  
Lorsque l'électrolyse est tcriniriéc, or1 Iive le c h i e  à l 'eau, a I'al- 
cool,  puis on le me t  dans une étuve cliautrGe a environ 180 de- 
grés. On pEse le bioxyde I)bOZ et on calcule le plomb. Par ce pro-  
c&li;, on rilimirie toute chance de surcllarge pouvant proveriir de  
l'argent, du  bismutli ou du mangankse, dont  les peroxydes se 
déposeraient partiellement dans ces conditions d'qectrolyse. 

D ~ s u g e  1111. cziicr-e. - La liqueur primitive, additionnée de 10 a 
15 cc. d'XzOW, est Btcndue a 300 cc.,  puis électrolysée avec UD. 

courant de  O.ri.àO,Jarnpére et 2 . 5 0  volts. On peutaecélkrer nota- 
blenient le temps de d6pbt en employant, a u  commencement. un 
courantde 1,s arnpkre. L'6lectrolyse d u r e  environ un jouret  demi. 

Le crine Btant immergi: complètement dks le di:ùut de I ' o p h -  
tion, on constate que le cuivre est totalement deposé, en faisant 
Iéçhrernent monter le  niveau par  addition d'eau et observant, 
au lioiit de  10 a i5  minutes: s'il y a un léger ddpbt de cuivre 
s u r  la tige de la cathode. Ce moyen est beaucoup plus sensible 
et  plus sûr  que ia réaction d e  l'aminoniaque ou  d u  ferrocyanure 
de potassium sur  les sels de cuivre. L'opkration étant terminke, 
on lave le cdne d e u s  ou trois fois à l 'eau distillée et une fois à 
l'alcool ; puis on le sèche a l'étuve et on  le pbse. 

De la quantité de  cuivre ainsi trouvée, on déduit la teneur de  
la  inatte ou du  cuivre noir en argent,  obtenue comme nous le  
verrons plus loin. 

La solution, aprks séparation du  cuivre, est évaporée au bain 
de  sable, jusqu'à d-isparition complète des vapeurs sulfuriques ; 
après refroidissement, elle est reprise a chaurl par  IICl diluri. 

La solution est filtrée, s'il g a lieu, chaufïée à 80-85 degrés, puis 

ji) Pour t,outes les électrolyses dcicrites dans cet articlo. la  surfare d e  
depOt employee (cathode ou anode) a toujours &te de 80 der.irni..tres car- 
rés environ. 
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traitée à refus, par  un courant d'hydrogène sulfuré, qu i  précipite 
As, Sb,Sn,Bi, e tc . ,qu i  peuvent se trouver dans la solution. 

On filtre e t  on lave ensuite, comme il est de coutume pour 
ces sulfures. La solution filtrée est ensuite portce à 1'6bullition, 
jusqu'à cessation de  toute odeur d ' l i y d r o g h e  sulfuré, puis per- 
oxydSe par  quelques gouites de  brome.  On fait bouillir pour 
chasser tout excès de  ce dernier.  

Dosage du  fer. - La solution, neutralistSe par une soliition de 
carbonate de  soude, est additionnée de 10 a 20 gr.  environ 
d'acétate de  soude, selon la teneur  pr6sunike d u  cuivre ou de  la 
matte e n  fer, puis on continu2 I'opéraliori suivant le procédé 
classique. Le pricipitk d'acétate basique obtenu est red i ssox ,  et 
le  fer est reprtcipitk une seconde fois. Enliri, on opère une troi- 
sième précipitation à l 'aide rlel'amnioniaque, et on réunit tous les 
filtratum, après qu'un lavage parfait à l'eau chaude a kt4 elrectué 
sur  le dernier précipité. Ces skparations siiccessives sont néces- 
saires pour éliminer les dernières traces de Mn, Co, Si .  Zn que 
peuvent contenir les prkcipités d'acétate ou d'hydrate. Le dernier 
précipité d'hydrate est enfin redissous dans SWIl2 dilué ; puis on 
titre au  permanganate, soit s u r  Ib totalité de  la solution, soit 
su r  une partie aliquote. 

Dosage du zinc. -- La liqueur provenant de la séparation du 
fer est évaporée en présence d'HC1, jusqu ' i  disparition de l'acide 
acétique. Les chlorures sont repris par  I'eaii, et la solution diluée 
est traitée par  une solution de carbonate de  soude pur ,  jusqu'h 
très léger précipité permanent. Ce précipite est redissous dans 1 
ou  2 goutte.; d'HC1. 

La liqueur doit être nettement, quoique faiblenient acide ; on la 
traite a refus par un  courant  d'hydrogène sulfure; puis on ajoute 
1 ou 2 gouttes d'une solution t r i s  ilendue d'acktate de soude, et on 
continue le  traitement par l'hydrogène sulfuré. On laisse reposer 
pendant douze heures;  puis on filtre en employant, si cela est n6- 
cessaire, un peu d e  pàte a papier en suspension dans l'eau, pour  
boucher les pores du filtre et empécher la solution de filtrer 
trouble. On lave avec de l'eau contenant de l'liydrogérie sul- 
furé .  

Le précipité de sulfure de zinc, contenant presque toujours un 
peu de  sulfure de  cobalt e t  d e  nickel,  est redissous dans IlCl di-  
lué. On fait bouillir pour  chasser I'liydrogène sulfuré et on traite, 
dans une capsule, par la soude caustique pure, à chaud. Le zinc 
reste dissous sous forme de zincate de soude, et le peu de co- 
balt et de  nickel est entrainé sous forme d'oxydes insolubles. On fil- 
t re  et on lave soigneusement. La solution d e  zincate de  soude est 
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ensuite électrolysée dans les conditions suivantes : le cône de  pla- 
tine de l 'appareil  d e  Luckow, ou la capsule de l'appareil Clas- 
sen,  sont recouverts au  pri:alable d 'une inince couclie de  cuivre 
électrolytique (1). .4pri!s lavage à l 'eau, à l'alcool e t  dessiccation, 
on  pèse le cône ou la capsule ainsi préparé ; puis on introduit 
la solution de  zincate de  soude et on électrolyse avec u n  courant 
d e  0 , 4  ainpbre el 3 volts. Le dépôt est complet en une  nuit,  d'un 
boau blanc bleuté et bien atllihent.  L'électrolyte doit contenir 
environ 3 gr. d e  soude caustique l ib re .  Le cône est ensuite lavé! 
séché et pesé. 

Dosage [lu mnngniiise. - La solution provenant d e  la séparation 
du  zinc par l'hydrogène sulfuré est portée a l'ébullition pourclias- 
ser  l'liydrogène s u l h r é .  On lui ajoute la solution clilorligdrique 
provenant du  traitement de  la petite quantité de sulfures de  nic- 
lie1 et  de cobnlt, pr6cipit8s e n  méme tenips que le zinc. Le tout 
est filtré, s'il y a lieu, puis concentré et  trait6 comme nous l'avons 
décrit  dans un  article précédent ( 4 ) ,  par  l'animoniaque et le 
pliospliate d'ammoniaque. on neutralise par l'ammoniaque ; puis 
on ajoute 26 a 30  cc. d'une solution de  pliospliate d'ammoniaque 
i 100 gr .  par litre et 80 à 100 cc. d'ammoniaque pure. On 
étend à environ 250 a 300 cc.; puis on agite mécaniquement 
pendant un quart d'heure. Le manganèse se prilicipite sous 
fornie d pliospliate ainmoniacu-manganeux, d'un blanc plus ou 
iiioins rougeatre. Ori laisse rcposer, puis on filtre dans un vase à 
blectrolyse, et on lave a plusieurs reprises avec de l'eau ammo- 
niacale au 1/3. 

Le précipité de ptiospliate animoniaco-manganeux est redis- 
sous sur  le filtre par HCI. On fait ensuite bouillir, e t  on  dose, e n  
solution neutre, le  manganèse par  le permanganate de  po- 
tassium. 

D o s q e  du nickel et ducobult. - La solulion filtrée, contenant les 
phosphates doubles d e  nickel e t  de cobalt, est électrolysée au 
moyen d'un courant de 0,s  ainpbre et 3 volts. 

Le dépôt obtenu en une nuit est brillant, métallique e t  t rès  
adhérent.  En fin d'électrolyse, on augmente l'intensité du  courant 
jusqu'à 1 ampère.  Le cône est ensuite lavé à l'eau, à l'alcool, sé- 
ché et pesé. 

On obtient ainsi la somme des deux métaux (Ni, Co). 
On redissout ensuite le dépôt  dans l'acide nitrique ; on fait 

bouillir ; on ophre la skparation d u  nickel et di1 cobalt par  

(1) Ce depbt ~.'olitierit fsci1enii:rit en électrolysant pendant 4 ou 5 minu- 
t e ~  une solution d e  nitrate tie cuivrc. 

(2) Voir Annales de  chimie auulylique, 1900, p. 442.  
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la nldthode à I'azotite de  potassium, dans les conditions connues. 
Le précipité jaune d'azotite double de  cobalt et de potassium ob- 
tenu est redissous dans IICI ; puis la solution est portée a l'ébul- 
lition, jusqu'à cessation de  dbgagement de vapeurs nitreuses. On 
ajoute ensuite 25 cc. de  la solution de  phosphate d'ammoniaque 
et  400 cc. d'ammoniaque à 22O Baumé. On étend A 2 3 0 - 3 0 0  cc., e t  
l'on électrolyse dansles conditions indiquées précddemment. Le 
dépôt d e  cobalt brillant est lavé, s6clié et pesk. Par  différence, 
on a le nickel, qu'on peut doser directement aussi. 

Dosuge de l'arsmic et de l'a~rtirnoine. - L'arsenic ou l'antimoine 
sont, d'abord, recherchés qualitativement h l'aide de  l'appareil 
classique de  Marsh, La solution de  cuivre ou d e  matte est intro- 
duite dans l 'appareil ,  lequel, après  avoir été purgé c,ompléte- 
ment d'air,  a été essayé a blanc. 

L'arsenic ou l'antimoine ayant étE aiiisi d k e l é s ,  on peut les do- 
ser  trbs facilement par  la mbtliode qui a été decrite ici-méme (1) 
par JI. A .  Hollard, laquelle donne d e  trBs bons résultats. 

Pour ce dosage, on prend 5 gr .  de cuivre ou d e  matte. 

( A  suivre). 

ISeclierche et caract(.risetioa des hiiiles sicc~tives 
et des Iiuiiles cl'iiniiiiaur iiinimins dans les iiii.laii- 

G,"eS, 
Par M .  G .  IIAI.PAEN. 

On sait; depuis les travaux d'IIasura, que les huiles végétales 
doivent leur siccativité a deux corps inconnus jusqu'ici : l'acide 
linoléique et  l'acide linolénique (ce dernier exerçant l'influence 
la  plus niarquée) et q u e  la présence de ces deux corps peut ê tre  
mise en évidence par  oxydation des acides gras liquides au 
moyen d u  permanganate de potasse agissant en solution alcaline. 

Toutefois, cette méthode d e  recherche, longue et laborieuse, ne 
peut ètre employée utilement dans l'analyse courante. 

Le nième auteur  a montré qu'en faisant agir le brome en solu- 
tion acktique sur  les acides liquides de  l'huile de  clibnevis, on 
obtient un  précipité formé d'acides tétrabromolinoléique et 
liexabromolinolénique ; mais ce savant rie parait pas avoir tiré 
de  c e  fait les conclusions analytiques qu'il comporte. 

Au cours d'ttudes s u r  les huiles, j'ai été amené à reprendre 
les travaux d'Aasura et  à faire agir le brome en solution acétique, 
non pas sur  les acides fluides, toujours longs a préparer,  mais 

1) Voir A m a l e s  de chimie analytique, 1900,  p .  328. 
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sur  les glyccrides eux-mêmes. et j'ai pu constater que la plupart 
des Iiuiles siccatives donnent, dans cet essai, des précipités 
solides en inrigales proportions. 

Comme la dissolution des huiles dans l 'acide acétiqiic cristalli- 
sablc esige parrois des quantités considkrahles de ce rbactif, e t  
cnnimc:, iilalgri$ tout ,  il n'est pas toujours possii)le de préparer  
avec cet acide, à la température ordinaire, dcs solutions l impi-  
des, j'ai clierclii:, avant d'aller plus loin, a obtenir une solution 
acktiqufi claire, n'exigeant pas de grarides qnaritilés de  tlissol- 
varit. 

Je  me suis adress6, pour cela, à d m  substances jouissant de la 
double proprick! d'êlre solubles daris l'acide acétique et daris 
l'liuile. L'acide oléique m'a donni: (le bons r4siiltats. La liqueur 
d'essai (tait coiilposée de  5 volunies d'acide acbtique cristalli- 
sable, 1 voluine d'acide oltiique et i/B \oluine de brome pur ,  e t  
l 'on ajoutait, à 1 c c .  du corps gras, i 5  c c .  de  ce rkaciif, auquel 
on btait ai,rivé donner beaucoup de sensihilit6 en le saturant 
d'acide stfiaiique. Toutefois, Ic réactif ainsi modifié a l'inconvé- 
nient de se  troubler par le froid, de produire  des skparations e t  
d'étre, en soinrrie, assez difficile a préparer  toujours identique a 
lui-iriênie. 

I!n substituant a l'acide ol6ique la nitrobenzine, on obtient 
un rkactif qui est c~galemerit très sensil~lc:. qui n r  varie pas avec 
la teriiptlrature et qui a une compositiori chimique bien définie. 

La plupart des essais r ~ l a t é s  pliis loin ont  été effectués conipa- 
rativement par les trois rhc t i f s  dont i l  vient d'&Ire question ; ils 
ont toujours fourni des indications du m h e  ordre,  savoir : 

i n  Formation plus ou moins rapide de prCcipit6s inégalement 
al~ondants ,  lorsqu'oii opkre avec les Iiuiles siccatives, comme 
celles de lin, de cliiincvis et de nois  ; 

20 Absence de prckipith avec les liuiles v6gétales non eiccati- 
w s ,  comme les liuiles d'olive, di: coton, de  sésame, d'arachide, 
de  ricin, etc. 

3 O  Prlcipitations parfois lentes dans les riiélanges d'liui!es sic- 
catives et  rl'liuiles non siccatives. 

Si l'on observeque,  d 'une part,  les voluiiies desprtkipités ainsi 
forrriCs varient avec la siccativili: des Iiuilw eap6riment6es et 
que, d'autre part,  I'liuilc tl'ceillctte ne donne aucun précipité dans 
cct essai, on est amené à pcriscir q u e  celle ci ne doit pas renfer- 
nier riotablcrnent d'aride linolénique. En hit.cle toutes les liuiles 
siccatives. c'est elle dorit les acides fluides absorbent le moins 
d'iode, c e  qui peut ê tre  attribii6 ou à la présence d'une grande 
quantité d'acide oléique, ou B l'absence d'acide linol6nique. >lais 
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comme,  dans I'eçsai à I'élaïdine, l'huile d'œillette n'éprouve 
aucune solidification. qu'elle agit d'ailleurs avec énergie pour  
retarder  la solidificatioii des huiles non siccatives dans l'essai à 
1'6laïdine, on est conduit à admettre  comme probable la dernière 
nypotlièse et à supposer, pa r  suite, que le précipité insoluble est 
i i r i  tldrivé bronié forme a u x  d é p ~ n s  des composés linoléniques. 
E n  fa i t ,  ce corps, dont nous nous proposons de faire iiltdrieure- 
ment  l'étude, se présente, quand il es t  purifié, sous forme d'une 
poudre blanche, fusible température relat ivenent  élevée et 
contenant d u  brome.  

Aussi, grand a &té mon étonnement lorsque, soumettant a l'essai 

de la liqueur bromée les huiles d e  poi.sson, j'ai constate que,  
comme les huites siccatives, elles fournissent des précipités et 
que quelques-uns d e  ces précipités sont beaucoup plus impor- 
tants que le précipité fourni par l'huile de lin pure. 

En raison de  I'inhgale aptitude que  possèdent les huiles végé- 
tales et animales à haut  indice d'iode à fixer 1'oxy;Sne de  l'air. 
on doit supposer q u e  leurs  matEriaua constitutifs sont différents. 
J'ai donc c,ommencG i reclierclier l'identité ou la non-identité des 
produits p rk ip i tds .  

.4 cet effrt, on a jeté s u r  filtre les précipités bromés fournis,  
d'une part par  l'huile de lin, d 'autre  part par l'huile de poisson ; 
on a arrosé avec de l'dther sulfurique, afin d'éliminer l'excès de  
liquide bromk,  et on a exprimé les filtres entre des doubles de 
papier Joseph, jusqii'à ce que celui-ci ne soit plus taché. 

Après une exposition de  deux heures  A l 'air libre, on a retiré 
dcs filtres des masses poissciises, qu'on a traitées ii une tempé- 
rature voisine de celle de  l'ébullition, et en agitant souvent, par 
du tétrachlorure de  carbone,  en employant 2 cc. 5 de dissolvant 
par décigramme de précipité. 

Les solutions ainsi obtenues posshdent, aprhs filiration, des 
caractères bien diffkrents : celle qui provient de l'huile de lin est 
ahsolurnent limpide : par le refroidissement, elle se trouble pro.  
gressivenierit. en abandonnant un  précipité gélatineux qui a un 
peu l'aspect tlc l'alumine pr6cipitEe et qui ,  avcc letemps. se ras- 
semble au fond du tube à essais, oh il occupe plus du  tiers du 
volume du  liquide. 

Avec I'liuile de poisson, on obtient,  au contraire, une solution 
opaline, à reflets blancs s u r  les parois du tube ; cette solution 
s'opalise encore davmtage par le refroidissement et  n'abandonne 
qu'une trace de précipitll! à aspect brillant et lamellaire. 

Pour établir si cette différence est (lue une i d g a l e  solubi- 
lité causée par la presence de composés liquides abandonnks par  
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le rCactif bromé,  or! a répété cette m6me exp6rience en opkrant 
sur  des précipitbs préalablcnieni purifiés par dissolution dans un  
exccis de tAtracliloriire (le carbone et prtkipitation par un  kgal 
volume d'alcool absolu. En opérant h quatre reprises successives 
la dissolution des précipités dans le té t raLli lorure de carbone, 
reprk ip i tan t  par l'alcool absolu et filtrant, on a obtenu, e n  défini- 
tive, des précipités n'abandonnant plus de quaqtités sensibles de  
diirivks bromés poisseux, et, en les dissolvant dans le  tétrachlo- 
r u r e  de carbone, à raison de  2 cc. 5 de ce liquide par décigramme 
de matière, on a observé les nièmes diffërences qu'en opérant sur  
la matière brute. 

On a donc jugé inutile cette purification et i'on a étudié directe- 
ment, comme il r ient  d'être dit ,  d'une part .  les composds bromés 
fourriis par les liuiles végétales siccatives, d'autre part ,  les compo- 
sés bromésproduits aux ti:pens des liuilesd'animaux niarins.BIes 
prévisions se sont pleiriemerit confirmées : les huiles végétales de  
lin, de cliè~ievis, de noix et de  bois oril tioririé, avec le  té t ra-  
chlorure d e  carburie, des solutions claires et  limpides, se trou- 
blant par  refroidissement et aùaridonnarit à la longue un prk. 
cipitk g6latirieus plus ou  rriniris irriportant. E n  général, au  liout 
d'une denii-heure le précipité est apparent,  mais, avec l'huile 
de cli&nevis, il faut plusieurs heures d e  repos pour obtenir u n  
précipité beaucoup moins important qu'avec les liuiles de lin et 
de noix. Ce précipité est souvent peu opaque, de sorte qu'il  faut 
agiter le tube ou l'incliner pour  l'apercevoir. 11 suffit d'être prk-  
venu de  ce détail pour  que  sa presence ne puisse passer in+ 
perçue. 

.4vec les huiles d'animaux marins  (huiles de phoque, de  baleine, 
de  fuie de morue.  de  foie de  requin,  de  spermacéti:, les liqui- 
des  sont toujours opalescents et n'abandonnent que des traces d e  
prCcipité cristallin, qui  ne peuvent, en aucun cas, ê t re  corifon - 
dus  a rec  les prkcéderits. 

('1 m i v r e ) .  

1lripptri.t e ~ i h l n n t  entre I'liu~iiiitlité et le po ids  
naturel du 1116. 

P a r  M. 3I.\ruo?i, ingéiiieiir d e s  art? e t  ni;rniifactiires 

On sait qu'on entend par  poids naturel d'un blé le poids d'un 
hectolitre de  ce ble. Un Li14 très Iiumirle a un poids naturel 
faible ; car ,  étant peu coulant, i l  se tasse mal dans I'applireil de  
mesure servant a crtte di:termination. 

La connaissance du poids naturel est une donnée t r i s  impor-  
tante dans les trancactions comme:ciales, un  blé étant d'autant 
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plus lourd, qu'il  est sec, gros de grain e t  par suite A fort rende-  
ment. On a construit des appareils de la l~oratoire  nécessitant 
une faible quantité d e  grains pour déterminer le  poids naturel ; 
mais aucun d'eux n'a donné de résultats satisfaisants. Aussi 
cette rectierclie ne peut s'effectuer qu'A la réception, une fois le 
marché conclu. 

Or ,  le poids natuinel d'un blé marcliantl, c'est-a d i re  ne pré- 
sentant aucun défaut grave entrainarit une importarite dépré- 
ciation, oscille entre 81 et 75 kil. environ, e t  l 'huniidité, 
pour de  pareils blés, offrant trés peu d ' k a r t !  ne peut renseigner 
sur  ce poids, bien qu'elle le  modifie par  son ex&. I I  doit donc 
exister une relation entre ces deux quantités. 

On entend par humidité d'un blé la per te  de poids subie pa r  
i 0 0  gr. de grains broyés grossièrement, c'est a -d i re  réduits en 
boulange, aprhs un  passage suffisant à I'Etuve, à la tempéralure 
de  100 A 105: degrés. Nous avons pensb, puisque l'liumidité était 
un facteur susceptible de modifier le poids naturel,  qu'il impor-  
tait principalement cic considCrer l'liumidité extérieure du grain 
d'après ce que  nous venons de dire .  

A cet effet, nous avons scindé la recherclie de l'humidité, fai-  
sant, pour  cliaque blE, deux analyses : l 'une sur  5 gr.  de bl6 réduit 
en boulange, l'autre sur  5 gr. de grains d e  blé non b i ' o ~ é j  ; nous 
appellerons la première liuitiiditb, l 'humidité totale ; la seconde 
l'liumidité esterne.  Le séjour i llCtuve de ces deux prél6vements 
de 5: gr. a 6té le niSme, c'est-à-dire le temps nécessaire à la 
boulange pour arriver À compli:te siccité, soit 6 à 8 heures. 
Nous avons obtenu ainsi deux séries de  rtlsultats, pour des b1Us 
dont nous avons déterminé le poids naturel au moment de la 
réception (ce poids était la moyenne d'un grai:d nombre d'es- 
sais). De plus, pour  avoir une éclielle étendue dans les liumitlités 
et les poids naturels, ntiur nous sommes adressAs à des blés 
étrangers d e  provenances très diverses : blés blancs, b l k  roux,  
blés tendres, blés glacés, plantés et  récoltés dans des climats 
très difYérerits, tels que  la Sibérie, les ktats-Cnis, la Californie, le 
Chili, la Plata, les Indes, l'Algérie ; nous avons pu établir le 
tableau suivant : 

1)iffCrence des ùeux 
I'oids na t i i r~ l  IIumidite totale I lumidité  externr  huiniditzs 

- - - 

83à .XOki logr .  1 0 . 8 0 p . 1 0 0  S . 8 3 p . 1 0 0  1 . 9 7 p . 1 0 0  
80 R. 78 - 13.35 - 1 0 . b 3  - 1.72  - 
78 k 77 - 12.41 - 10.83 - 1.58  - 
77 et au-de~sous  12.84 - l l . ' t5  - 1.39 - 

On voit,d'apr8scela, la confirmation de notre énoncé du début ' 
plus un blé est humide,  plus le  poids naturel est faible ; @D 
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remarque, d e  plus, que la dif'iérence entre les deux liumidites est 
directement proportionnelle au poids naturel.  

Aussi, d'après cette étude,  il es? important pour  le minotier tic 
faire la recherche de l'humidit6 du  blé sous ces deux formes. En 
fixant régulitireinent dans un  tableau les poids naturels cn regard 
de la diti'krence des liumitliti:~, on peut ktablir, pour une niêiiie 
région, des moyennes permettant de  fixer le poids par  la reclier- 
che des humidités. 

Cette façon d'envisager l 'humidité d 'un blé est, croyons-nous, 
susceptible de  rendre des services a la minoterie, qui ,  de  jour e n  
jour, reconnait l'utilité d'avoir recours aux essais en laboratoire. 

Hecherche mlcrochlrnlqne du magnésium, 

Ii ig i~ i i ieur -c l i i rn is t r  aux l:rliciralciires d e  recherches  scieri t if iques 
de JI. G. J ü c q u e m i n .  

On vient d'atlrcsser de vives critiques 5 la méthode de caracté- 
risation microcliirnique du  magnésium à l'état de  phosphate 
arrirrioniaco-rriagriksien, proposCe par  H. Behrens, puis par S 
Trcug, m6tliode que nous avons reproduitedans nos derniers lra- 
vaux, apriis l'avoir mise a l'épreuve d'une assez longue pratique. 

Les critiques s'appliquent à la réaction telle que  l'a proposée 
Il. Behrens et qui se trouve signalée dans toutes Ics publica- 
tions parues depuis, en particulier dans les ouvrages de  
h l N  11. Belirens et L .  Eourgeois. Ad. Carnot, A .  Ditte, et que 
nous avons nous-même publiét: dans notre  ouvrage intitulé : 
A nnlysi: c / d i / n t i c c  niii:rcic/ti?lzic/~lr. )) (1 9 0 0 ,  p. 1 3 ) .  

Kous conseillons la précipitation du magnésium A l'état de 
phosphate par la mktliode classique : addition de chlorure a m -  
rrioriique. de pliospliate alcalin et d'airirnoriiaque. Ce procédé 
est,  dit-on, défectueux, parce que  le précipité obtenu serait 
presque airiorplie et rie conviendrait pas toujours aux réactions 
micro-cliiniiques. 

Nous avions toujours consid6rrJ la réaction précédente cornnie 
une des plus utiles, e t  nous l'appliquons t rès  frbqueminent; 
aussi, avons-nous été quelque peu surpris  des critiques dont elle 
est l'objet. 

n''oublions pas le  hut poursuivi par  le micro-chimiste et la 
teclinique qu'il a instituée à cet égard. 

La réaction; telle qu'on la modifie aiijourd'liui, se borne a pré-  
cipiter le  magnésium par un phosphate, en pr8serice d u  chlorure 
d'ainnionium et en l'abse~ica d'avzmoniaque libre. On sait que Streug 
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a propos6 l'application de la chaleur à la réaction primitive de 
Behrens, dans le but de favoriser la fdrmation de  gros cristaux. 
La réaction nouvellement proposke s'appuie sur  cette donnte ,  car 
elle considère que l'élévation de  temp6rature n'a d'autre but que 
d'éliminer l'arnmoriiaque. 

Cette affirmation est erronée. 
II est certain que  l'addition pure  et simple de pliospliate alca- 

lin et de  sel ammoniac donne de  fort belles cristallisations ; 
mais la réaction est, par contre, moins sensible, plus sujclte a 
caution en présence de  cerlaines bases ktrangères, que l'addition 
d'ammoniaque a l'avantage d'éliminer. 

D'autre part,  nous affirmons que  la précipitation du magnésium 
à froid, eii présence ducl i lorure d'ammonium et de  l'ammoniaque 
libre, dans les conditions normales de la technique micro-cliinii- 
que,  c'est-à-dire avec des solutions suffisamment é k n d u e s  (par 
exemple au i /5000 et  au l / l c ) 0 0 0 j  de  sulfate de magnt'sium, 
donne lieu a d u  phosphate ainmoniaco-magnésien cristallin. Cctte 
réaction est plus sensible que celle ou'on propose aujoiird'liui ; 
o r ]  retiendra cependant cette derniére ,  qui a l'avantage de  donner 
de belles cristallisations, meme en solution concentrée. 

IBosage de l'aloool éthylique par la méthode 
de III. Nicluur 

P a r  M. M.-E. Pozz1-ESCOT, 
Ingénieur-chimiste a u x  laboratoires  de recherches de M. G. Jacquemin.  

M .  Nicloux a proposé, il y a quelques années (i), une méthode 
de dosage de l'alcool, qui parait séduisante au  premier abord et 
qui, mkme avec ses imperfections el ses défauts, mérite d'étre 
connue, car  elle peut rendre des services dans certains cas spé- 
ciaux, par  suite de sa grande sensibilité. Cctte sensibilité est 
exquise, n~allieureusement elle n'est pas un c r i t h i u m  certain de  
la présence d'alcool éthylique, et,  meme pour l'alcool ktliyli- 
que p u r ,  l'exactitude d e  la méthode reste douteuse. 

C'est une in6tliotle de dosage voliimttrique, jouissant, par  suite, 
de  tous les avantages d e  ces procédés ; elle repose sur  l'action 
réductrice qu'exerce l'alcool vis -a-vis de  l'acide diroinique et de5 
chromates en solution acide. 

La liqueur type renferme i 9  gr .  d e  biclironiate de  potassium 
par litre,  et 1 cc. de cette solution, vers6 dans 6 cc. du  liquide 
alcoolique a doser, préalablement acidulé très fortcnierit par de 

(1) Voyez Annales d e  chimie n~zdgl ique ,  1896, 1). 41:.  
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l 'acide sulfurique, correspond a O gr. 001 d'alcool éthylique par 
litre. On voit, sans qu'il soit nécessaire d'insister d'avantage, la 
sensibilité tliéorique que peut atteindre la mhtliode avec des so- 
liitioris d'alcool éthglique p u r ,  cette restriction dari1 absolument 
indispensable. Le virage est très net ; on opére à chaud.  

La méthode de RI. Nicloux a été imaginée clans le but de  servir 
aux reclierclies microbiologiques, ou  l'on a souvent à doser de 
trks faibles quantitrs d'alcool éthylique. RIallieureusement, très 
séduisante en thforie, la méthode d e  Al. Ricloux ne répond pas 
du  lout à son but : c'est p réc i s ihen t  Id ou elle serait  appl icable  
que la iiii.,ilioile est en défaut. Rien ne dit, écrit JI. Duclaux, 
que l'alcool soit le seul réducleur possible du  bichromate, dans 
les conditions étudiées. $1. Nicloux s'est assuré que  l'aldéhyde 
était saris actioii, iriair i l  n'a pas clierclié si Ics autres alcools ne se  
comportent pas comme l'alcool ordiriaire. a 

Dksireux d'appliquer la iiiéthode Nicloux a des reclierclies spé- 
ciales, nous l'avons soumise à une série d'essais de  vériticalion, 
desquels il riisulte que tous les alcools qu'on peut ~ e n c o u t r e r  d a n s  les 
l iquides fei.mentis agissrnt identiqziement ù l'alcoor! éthyl ique,  et que,  
d 'autre  part,  L'aldehgde, Z.ui-w@me, quoi qu'en dise M.  iVicloz~a, q i t  
comme re'duclrîw. 

Enfin, même avec l'alcool éthylique rigoureusement pur ,  une 
série d'essais, pour être comparables, doivent ê tre  faits dans des 
conilitioris rigoureusement identiques, et en se conformant à ces 
conditions, on constate souverit une discordance conipl+te dans 
!es rosultats. I l  se produit quelque chose d'analogue au dosage du  
sucre par  la liqueur de Fehling. 

Alhnruine urinaire normale, 

Par M. A .  BELLOCQ. 

Lorsqu'on corisid2:re la composition adrriise des liquides de  
l'orgariisme animal, on fait cette remarque qu'ils contiennent 
tous d e  l'albumine, suivie de  cette autre  que l 'urine échappe à 
celle rkgle. 

Je me propose do préseriter la preuve que  l 'urine est un liquide 
albumineux comme les autres, et,  d e  la conStance d e  l 'albumine 
dans un liquide qui n'a pas semblé appelé à en contenir, naîtra 
l ' l i~pot l iése,  peut-être  fertile, que cette albuniine est la plus 1-6- 
pandue, celle qu'on rencontre partout, e t  qu'elle constitue, non 
le premier ,  mais le  second avatar de la matière protéique. 

Des considkrations se feront jour, des  induclions nouvelles 
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s'imposeront dans la suite. Il importe  aujourd 'hui  de préciser, 
avec la r igueur  possible à l'exposition écrite, la norrrialité d e  
l'urine humaine, afin de  ne  pas confondre l'albumine normale 
avec celles qui,  pa r  leur origine, pourraient Stre différentes : 

(( Limpidité permettant (le l i re  sous une épaisseur de  20 cen- 
tiinétres (pikcc de  monnaie au fond d'une éprouvette). Hcaction 
franchement acide. Couleur avoisinant III de  la gamme de  Vogel. 
Densité Z,i)i8 a 1 ,024.  Volume de 24  heures, reparti  en 6 ou 7 
mictions : 1,200 a 1 .500 .  Aucune de ces mictions ne s e  prend en 
trouble lactescent par refroidissement à i O  degrés. Mousse peu 
persistante par  agitation. Pas de  louche apparent par le réactif 
de Tanret. Déviation polarimétrique nulle (1) » .  

Ces caractbres répondent du  bon état du sujet e t  de  I'excel- 
lence de son régime : il g en a de  plus importants.  

Quand on dit que  l 'ur ine normale est  l in~pit ie ,  on ne fait que 
hasarder une apprCciation toute relative, l 'urine normale refroi- 
die étant toujours plus ou moins louche. 

1. - Versons le  volunie de  vingt-quatre liaures dans un rnatras 
el partons au-dessus d'une source d e  chaleur très douce ; le  
louclie normal uniforme se dkcliire et se rassemble e n  grands 
nuages, flottant et se mouvant e n  liqueur vraiment claire. La net- 
teté maxima d e  ces nuages s'établit vers 30 ou 40 degrés, e t  un  
trouble plus accuse que le trouble initial survient uniforme e t  
permanent a tempéralure plus haute. Ces nuages doivent Stre, 
vers 30 degrés, bien homogènes et diaphanes, et leurs opacités 
relatives ne doivent reconnaître d'autre cause que l'épaisseur du 
plan. Ils ne doivent pas présenter A l'œil des stries, filaments, 
lambeaux, points blancs ou colorés. Ces conditions h a n 1  r h n i e s ,  
le niicroscope ne montre  que des granulations uriques, des nie- 
nus cristaux d'acide urique, parfois des cristaux d'oxalale de 
chaus,  des cellules épithéliales rares, distantes. Une urine con- 
tenant des  cellules épithéliales nombreuses, libres ou irnbri- 
quhes, r iunies  ou non sur  un stratus amorphe  filamenteux, sera 
suspecte ; elle sera  anormale si, coniine il a r r i x  presque tou- 
jours dans ce cas, on découvre des leucocytes. 

En effet, la diapédèsi: des é16ments figuris de  la lymphe et  du 
sang à tyavers des revStementç sains n'étant pas admise, la pré- 
sence de  ces Plémenls et des globules du  pus, quelque petit qua 
:oit leur nombre, témoigne d'un état gériC:ral pathologique ou 
d'un état traumatique ou microbien de  la niuqueuse, se compli- 
quant d'un apport anormal d'albumine concomitante. D'aulre 

( l )  Je reviendrai sur  ce dernier point. 
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apport  anormal, les lambeaux blanchâtres, coagulés, aplatis et 
à bords nets, les 1amt)caux plus mous, floconrieus et  à hords 
vagues qui font rechercher les sperriiatozoïdes et enfiri les 
spermatozoïdes e u x ~ m ê m e s .  

La normalité de  l 'urine étant ainsi établie, voici quelques 
expérieriees : 

I I .  - Choisissons une urine des plus limpides. qui réponde 
le mieux à toutes les conditions de  normalité, e t  dont le sPdiment, 
à peine visible a l'œil n u ,  ne contienne pas d'oxalate de chaux au 
microscope. Dans une kprouvette (le 3 0 0  cc., p l a c k  devant une 
fenStre très claire, les autres baies de lumihre étant closes, je 
verse le mélange suivant : urine normale, JO cc. ; solution satu- 
rée d'acide citrique, 7 cc. ; solution ioclo-mercurique du réactif 
de  Tanret, 3 cc. ; le niélarige paraît  lirripide. Je pose alors l'eritori. 
noir-goutte ( i )  sur  l'éprouvette, en l'inclinant d e  manière q u e  
son extrémité touche la paroi,  e t  je  le remplis d'urine. Celle-ci 
coule s u r  le mélange plus dense en nappe distincte, el j'ai deux 
zones bien tranchées : l'une, infërieure, louclie ou trouble, 
bien que diluée ; l'autre. supérieure,  l impide. La difft:rence 
par  comparaison des couclies superposées en section nette est 
frappante. 

Les conditions de normalité de l'urine et les précautions de  
l'expérience sont telles que j'attribue ce Lroul)le a l'albumine 
normale. Néarimoins, je  plonge l'éprouvette dans l'eau à 80 tle- 
grés ; loin de s'atténuer ou  de disparaître, la diffkrence s'af- 
firme ( 2 ) .  

111. - Mélangeons le volume de vingt-quatre heures d 'ur ine 
normale avec O gr.  50 de  bioxyde de  riiangankse exactement 
divisé et  abandonnons au repos pendant douze lieures dans un 
grand ver re  à précipiter. La liqueur qui  surnage le dépôt noir,  
filtrée, qui représente l'urine séparée de son albumine et de  la 
majeure parlie de  l'acide urique, ne donne pas de disque par  
contact acEto-citrique et  fournit par le tannin un trouble de  réac- 
tion paresseuse et  tardive, so!uble à chaud, soluble par  addition 
d'alcool. 

ILe dépbt noir. recueilli dans un flacon et  additionné de  solu- 
tion saturée de SO' et de  30 p. 1 0 0  d'alcool à 8J0 fortement citri- 

( I I  J 'appelle mtonnoir-goiitla un entonnoir cirilinaire ;L 1'ertri;inité 
duqiicl j'ai üjouti.  au moyen ci'uri Iiibe enc:;ioulclioiic, uri compte'-goutte;: 
cnpillaire de î  p l i a i m ; ~ c i e ~  ; en rarrnur- i iqant  I'c~ntiinnriir pnr le Liai et. le 
compte-goutte.. par  le tiaiit. ,j';ri donne le moins dc  hau teu r  possilile a ce 
petit a l~parei l ,  indispensable a cette expérience, 

(2)  Cette seconde explrience rend hommage a u  rcactif de Tanret  et eta- 
blit la superiorite de la superposition sur la juxtaposition. 
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que, sadBcolore et s'offre sous l'aspect d'un mucilage blancliàtre. 
Jeté sur  un filtre, il donnera l 'albumine normale souill6e d'acide 
urique, e t  le filtraturn alcoolique ne précipitera pas le tannin ( 1 ) .  

L'expkience qui suit, sirnplificatioii rie celle que j'ai piiIili6e 
en octobre 1899 (.Tourrial di: ph.amricie  et d e  ch imic) ,  en ce sens 
qu'elle n'exige pas d'appareil s p k i a l ,  est sensible et significative 

IV. - Dans une éproiivette de 500 cc., je vtrse uri derrii-litre 
d'urine normale, traitée par un t r h  faible excès de potasse caus- 
tique en solution dans l'alcool exempte de  carboriatesj ; quand 
le précipité Lerrtux est bien tassé, je laisse tonibcr dans 1'6piou- 
vette, doucement et un à un, d e  gros cristaux d'azidc citrique 
(20 g r . ) .  Ceux-ci s'étalent en solution limpide, presqlie incolore, 
paraissant refouler le précipité terreux, le dissolvant en réalité, 
allant par  diffusion a la limpidité totale, s'ils ne rencontraient 
l'albumine dans leur inarclie ascendante : les urates. ga r lue l le -  
ment décomposés, ahandonnent saris trouble préalable un acide 
ur ique d e  cristallisation lente, cristaux nets qui  gagnent le fond. 

Le disque opaque insoluble d e  l'albumine persiste aussi long- 
temps qu'il est fixé par  des traces de phosphates et d'acide 
ur ique ; avant d'ktre dégagé de ces élkments, il s'amoindrit sous 
l'action coagulante de  l'acide citrique, perd son ampleur ,  qui est 
le premier des caractbrcs de sa substance et  paraît se r6diiirc a 
rieri. L'observation soutenue permet de suivre les débris,  les uns 
au fond, entraines p a r  l'acide urique ; les autres a la surface, eri- 
levés avec des phospliates par leur densité propre ; le microscope 
aide à les reconnaitre. Rarement, par le procédé que je viens d e  
donner, souvent par  le  procédé acéto-citrique, dans des coridi- 
tions de stabilité parfaite e t  en l'absence de carbonates, il arrive 
qiir le disque, lest6 par  un  noyau d'acide iiriqiic? on de plios- 
pliates, se repliant sur  lui-nierne, forme boule dans la zone de  
séparation mi-partie acide et alcaline. Le point qui fut le disque 
reste alors sous les yeux  aussi longtemps que la patience de 
l'observateur le pcrniet. Tcl un  fin tissu de  soie de grande surface, 
qui disparaîtrait dans le creux d e  la main, une toile arachnéenne 
qui se perd dans un froissement. 

Durant un? laborieuse pratique de  quatorze années, cette 
rkactiori, journellement appliquke sous le  nom de  contact ackto- 
citrique, n'a jamais fait défaut dans les urines normales ou sub- 
norrnales. Dans les uriries patliologiques, dans les cas d'abolition 
à peu près cornplkte de vitalitc? où les pliospliates terreux man- 
quaient coniine le clilorure d e  sodium, j'additionnais l'urine 

i l )  Cette expir ience crée le reactif tannique formule plus lo in .  
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d'une solution acide d e  p!iosphate de chaux. Le disque ressortait 
toujours très Iiaiit, de linuteur anormale. (Mai 1900.) 

Cependant, plusieurs faits me  donnaient à penser que la  pr6- 
cipitation était incornpléte, et l 'emploi du  réactif suivant vint 
confirmer mes soupçons : 

RÉczctil tannique : 

Tannin . . . . . . . . . . . . . . .  5 g r .  
Acide acétique cristallisable . . . . . .  40 cc. 
Alcool h 60°(2.S. pour. . . . . . . . .  100 cc. 

réactif et liquide à essayer parties égales ; le mélange est trouble, 
si  le liquide coritierit d e  I'alburriirie. 

Ce réactif très sensible et  un autre réactif neutre, de  sensibilité 
absolue, prOcisBrent mes recherches, me permirent d e  doser en 
nnlure l 'albu~nirie dans l'urine normale et d'isoler l'albiirnirie 
pathologique : je ferai connaitre ces dosages quand c.elles d e  
leurs conséquences chimiques qui  me paraissent immédiates, 
dans l'ordre animal et végétal. et que  j'étutlie depuis un an, 
seront toutes fixées ou en partie reconnues vaines (Janvier i 9 i l ) .  

Cette annke, j e  constate ceci : 
Iritli:pendammerit des alburninoïdes en suspension - deiix 

albumines concourent a la composition de  l'urine normale. Ces 
deux albumines sont bien distinctes et rigoureusement sépa- 
rables. 

Je recherche quelle est la place de  ces deux albumines dans 
l'urine patliologique (albuminurie),  et si elles y sont seules ; en 
d'autres termes : 

L'urine patliologique différe-t-elle de l 'urine normale, par  le 
nombre  oii seulement par la quantitb des a lbumines?  

Quand ce problème sera résolu, par  les miiltiples parallé- 
lismes que j'ai mis en jeu, j'ai l'espoir que  la première partie 
de  I'liistoiro gkn('!rale des albumines sera près d'être faite. 

Je l'entrevois simple et  courte. (Décembre 1901 .) 

Analyse d'on antiseptique poiir I,i6iwe. 

Par JI. FEKDISAND JEAA. 

S o u s  avons reçu de Uelgique un écliantillon d'un antiseptique 
pour bihre, constitui: par un liquide jaune a r&action fortemenl 
acide. 
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L'analyse de  ce produit a dnnné les résultats suivants : 

Résidu sec à 100 degrés . .  . . . . .  
Résidu fixe au rouge . .  . . . . . . . .  
Acide clilorliydrique . . . . . . . . .  
Acide liydrofluosilicique . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Clilorure ferrique. 
Silice..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alumine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traces d e  sels de  chaux et impu- 

retés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Eau,  quantité suffisante pour  faire 100 cc. 

Sur le, dosage de, l'azote, 

Par $1 E. Dcn~rvn, assistant au Laboratoire cantonal de chimie agricole 
de ( icr~ève .  

31. F. Jean ( l ) ,  dans le pr6cétlent numéro de ceRecileil, a publié 
une riote sur  le  dosage (le 1'azot.e par la rriétliode de Kjeldalil, et 
il a signalé l'appareil utilisé en Autriche pour effectuer les do- 
sages. 

J e  crois intéressant de faire connaître aux cliirnistes l'appareil 
que nous employons dans notre  laboratoire dans ce but. 

Cette manikre de  procéder nous a été préconisie par M. Robert 
Cliotlat, professeur à l 'université de  Gerikve ; elle n'est autre que 
celle qu'il a vu pratiquer dans le  laboratoire de Kjeldalil à 
Copenhague. J'ignoi.e,du reste, si ce mode opératoire a Cté publié. 

Elle consiste simplenient dans l'emploi d 'un hallon de cuivre 
pour  la distillation. 

Ce ballon, de  800 cc. de capacité, est Fait d'une seule pièce 
de  cuivre (2)  ; il a la forrrie [les ballons de verre et rrie semble 
pré fhab le  A la fiole de fonte décrite par JI. F. Jean. Si l'on a con. 
duit l 'opération avec soin. c'est-A-dire si l e  mélange neutralisé 
n'occupe pas un vriliinie sup6rieiir à 400 cc., aucun accident n'est 
a craindre ; le ballori de cuivre communique avec le refrigérant 
par l'intermédiaire du condcnseur A boule de Kjeldalil-Stutzer, 
L'appareil ainsi monté es1 simple ct commode h manier. 

La première part iedu dosagc se fait cornrnc d'habitude. Cepcn- 
dant l'emploi du mercure coiriinc oxytlani,et sa précipitation par  
I'lippopliospliite de soude est à condamner, car le cuivrc du bal- 
lon réduit le précipité, et, pendant la distillation, un  p m  de mer-  

(1) Voir Annules de chimie anal!llque, 1901,  p, 4 4 1 .  
(2)  Il e s t  construit par 11. Aug. Dsnnhauer, de GenPve. 
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cure métallique passe dans la solution t i t rée;  si l'on emploie le 
mercure,  il est alors préfëraùle de  le p r k i p i t e r  par le sulfure de 
potassium, mais cette méthode pr6sente des inconvénients, e t  la 
plupart  des cliiniistesl'ont abandonnée. 

Je recommanderai donc de  se servir des méthodes d'oxyilation 
au  sulfate ou  au bioxyde de cuivre, qui suppriment l'eniploi d u  
sulfure de  potassium et  d u  mercure.  

Recherche de l'acide salicyliqoe dans les aliments, 

Par hl. HEXRI TIFFE. 

Dans un travail original fort intéressant, paru dans le numéro 
de novembre i 9 0 i  des Annales de chimie analytique, sous la signa- 
ture  d e  MN. L. Portes e t  A .  I)esmouli&rea, il est dit textuelle- 
ment ceci (page 404) .  (( Le liquide filtré (venfermu?zt les lan~iins 
(( des fraises) a été agité avec un  mélange a parties égales 
K d'ét!ier et d'éther de  pétrole ; l e  mélange étliéro-pétrolique a 
(( fourni un  résidu donnant, avec quelques gouttes de solution 
K de  perclilorure de fer a i / i 0 0 0 ,  une coloration brun-noir 
K n'ayant rien de  commun avec la coloration violette du sali- 
a cylate de fer. Rotons en passant que  ce dernier essai vient à 
K l'encontre des idSes ordinairement admises ; Z'cth~r ordinai~e et 
u l'éther d e  pitrole sont, en e f f t t ,  loin d e  mettre complètement ù l ' abr i  
(( de ('entrainentent d e  cevtains tannins ». 

Si les auteurs cit6s avaient usé d e  ma méthode de reclierclie de  
l'acide salicylique, improprenient dénommSe méthode allemande, 
avec la rigueur nécessaire, c'est-à-dire s'ils s'étaient reportés A 
mon niénioire origitial i B d l .  Soc. chim., 20 décembre i886 e t  
J!onileur scielit .  Quemecille, février 190 i 1, ils eussent vu que j'avais 
proposé d'ajouter de l'étlier de  p6trole à l 'éther éthylique pour  
le déshydrater et l 'empêcher de s'hydrater à nouveau à dose nui- 
sible. 

Dans le même mémoire, j e  proposais d'user d'un mélange à 
colunzes epux, par exemple, des deux éthers. Cri tel niAlange, addi- 
tionné de nouvel éther de pétrole, peut loucliir encore, ce  qui  
indique qu'il n'était pas suffisamment anhydre. 

II convient donc, si le genre de reclierclie l'exige, de procéder 
a l'extraction de l'acide salicylique~avec un mélange éthéré plus 
riche en étlier de  pétrole, mklange qui ,  à mesure qu'il s'appau- 
vrit en étlier kthylique, s'appauvrit parallklement en eau rési- 
duelle et est de plus en plus impropre  à dissoudre les matières 
tanniques susceptibles d e  fausser la reaclion colorée du  salicylate 
de  fer.  
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En résumé, on  peut opérer  ainsi : agiter fortement le liquide 
supposé salicylé avec un mélange à parties égales des deux 
éthers, e t  ensuite, pour  faciliter la résolution de  l 'émukion plus 
ou  moins fluide obtenue, mélanger doucement I'cnsemble, en 
s'aidant d'une baguette de verre, à de  l'éther de  pélrole seul 
en quantité suffisante. 

Après séparation, par décantation ou  autrement, du  liquide 
éthéré surnageant (lequel ne doit pas loucliir pa r  une nouvelle 
addition d'éther de pétrole), et si l'extraction plus complkte de  
l'acide salicylique est nécessaire, en vue de  son dosage, par  
exemple, nouvelle addition d'éther d e  pklrole à l'érriulsinn, ag i -  
tation, décantation, et ainsi d e  suite jusqu'h épuisement d'acide 
salicylique de  la substance analysée. 

Dosage des acides volatils dans les vins, 

P a r  RI. J. DCGAST, directeur  de la s t a t i on  ag ronomique  d'Alger. 

Je ferai une simple remarque au sujet de l'article de  M .  Curtel, 
pa ru  dans ce Recueil (1). 

1 0  Cause d 'erreur  provenant de la décomposition des sels 
formés par les acides volatils (acbtate de  potasse, etc.. .) .  

Il est clair que la métliode indirecte (dosage par différence 
entre  l'acidité totale e t  l'acidité fixe) n'est pas plus exacte que la 
mhthode directe (dosage des acidcs volatils dans le liquide 
distillé). 

Les acides fixes sont dosAs t rop  faibles d'une quantité égale à la 
proportion des acides volatils mis  an liberté. II y a exactement 
compensation. J'ajoutcrai qu'avec la métliode de distillationdans 
un courant de vapeur d'eau, en présence du  hitarlrate de potasse 
ou  de  l'acide tartrique, l'acétate de  potasse est intégralement dé- 
composA. 

3" Cause d 'erreur  provenant d e  la décomposition des étliers. 
Distillé dans les mêmes conditions, .l'acétate d'éthyle n'est pas 
absolument fixe, et la nikthode par  diflkrence permet  d e  tenir  
compte de cette causc d'erreur. !dais cette d6composition est 
limit6e et peut être négligée dans la plupart des cas. 

Dans la pratique, la méthode directe et  la méthode indirecte 
donnent sensiblement les mêmes résd ta t s .  

Cette dernière inbtliode est, du  reste, utilisée depuis fort lorig- 
temps dans plusieurs laboratoires. 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1901 ,  p,361. 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES j 

Looaliiation et diseérriinritioni s l c  I'nnitiiuoi~ie duus 
I'orgitaiistnie. - 31. G. 1)OUCII I:'T ( ~ C o m p t r . ~  i-enlllts de l ' A  cudernze 
des sclenccs du 30 septembre 1 9 0 1 ) .  -Les essais relatifs i une ré  
cente an'aire d'empoisonnement ont amené 11 Pouchet a reclier- 
char  comment l'antimoine se localise dans I'Pconornie ; i l  a ex- 
périmenté sur  des lapins et  s u r  des c1iie:is. 

Dans l'espace de cinquante jnurs, il a adrninistrP à un lapin. en 
trente doses, 150 miIligr. d'ëiricitique; I'nnimal ayant kt6 sacrifié, 
M.  Poucliet a retrouvé dans I'alipareil digestif urie partit: appré-  
ciable de  I'aritiinoine administre ; la peau et les poils (130 s r  ) 
n'ont fourni qu'un indice d'anneau a peine visible. 

Avec deux autres lapins, qui prirent,  à la mkine dose, 350 e t  
400 milligr. d'émétique dans un espace de trente-deux ,jours, les 
résultats furenl les mêmes : presque totaliti: d e  l'antimoine dans 
le  tube digestif, traces dans la peau et les poils, rien dans les au- 
tres organes et dans les os. 

Trois autres lapiris ont absort)&, en deux ceut quinze jours ,  
3 gr. 650 d'é.nétique, admiriistré successivemerit aiix doses de  5, 
I O j  50 et 100 milligr. Ces animaux ont augmenté d e  poids; mais, 
dans les derniers jours, ils présentaient de la parksie des mein- 
bres  postkrieurs ; ils perdaient leurs poils, bien que  ceux-ci 
fussent restés lirillarits, et ils prkseritaierit des plarliies rouges e t  
excoriées, disséminées s u r  la 1,eau. A l'autopsie, les organes 
Ctaient normaux;  les matières contenues daris l'intestin étaient 
dures ,  fortement conerétionnkes; les organes i l ig~st i fs  contenaient 
une notable proportion d'üntirnoiric; les os, le rein, le foie, l a  
peau et les poils, les muscles ne dorinaient qu'un tiks faible an-  
n e a u ;  avec le cmur  et les paiiirions, le résultat fut douteux ; avec 
le cerveau, il fut nbgatif. 

Les iriEmes résult:its furent ol1serv8s s u r  le chien.  
Ces expfiriences sembleritd~irioiitrer : I o  que l'action toxique de 

l'antimoine, ainsi que sa localisation, ne commencent a se  inon-  
r e r  qu'a u n e  dose devke ,  relativement a u x  doses correspondan- 

tes d'arsenic ; 4" que  la localisation de l'antimoine est très diffë- 
rente d e  c ~ l l e  de  l'arsenic. 

M .  Poucliet a encore constaté que, si l'on administre un  nié- 
lange d'antimoine et d'arsenic, la toxicité d e  ce dernier  semble 
accrue ; la prksence de  l'arsenic dans Ic mélange ne moiliiie nul- 
lement la localisation de  l'aritinioine ; elle rend plus précoces les 
manifestations cutanées et nerveuses propres h l 'antimoine. 

D'aprBs XI.  Poucliet, I'atlmiriistration d'une substance médica- 
menteuse active, comme la bromure de potassium, paraîtrait  
modifier sensiùlement la s)'inptomatologie de l'intoxication et la 
localisation du poison. 
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Ileelierclie et do?iage de tr~etts d'antiincrliie en 
présenice ale ïorta-iri rloscs rl'iii-~einic. $1. DESlGfiS 
(Comptes tetid~is dc 1'Acailimir: iles si:ierzcei d u  2.; oclobre 1901) .  - 
Les métliotles classiques ne se prhtcint pas h la clCtermination de 
faibles quantilth d'antimoine, surtout en p&st>nce de propor- 
tions assez consid6raùles d'arsenic, ce qui peul se  prbsenter en 
toxicologie. 

h I .  Deriigiis propose de recourir aux deux proct\dt!s siiivarits : 
1 0  P~.océtlC ù 1'Clairz. - Si I'on dissout un produit antirnonial 

quelconque dans IlÇl au quart  et en proportion telle que clin- 
que cc. de solution contienne au nioins i miiligr.  d'antimoine, 
qu'on place cette solution dans une capsule de platine et qu'or1 y 
plonge uni! larne d'étain 6point6e a son extrémité inl i r ieure r t  
touchant le platine, il se forme presque iristantanéiiierit. su r  le  
plstirie, uni! tache brune d'antimoine ; cette tache est d'autant 
plus intense et  se produit d'autant plus rapidemerit que la solu- 
tion est plus riche en antimoine. La limite de sensibiliti: du pro-  
cédé est' de  rleux nzillii.ines dr nzil l igram~ur: pour un vingtihme 
de cc. de  solution clilorliytlrique, volume auquel il est tou- 
jours possible de  ranierier. par dissolution dans IICI au quart.  
le rrJsidu du lraitement tl'un anneau antiinonial par  lacitie nitri- 
que,  aprbs évaporation i~ siccité. Pour cette dose, la durée du 
contact de I'iitain arec le platine doit é t re  d 'une demi-heure;  
avec un conlacl d'une heure, on peut reculer la limite de serisi- 
hilit6 fi un  ~riillihme de  rriilligr. pour nn  ving:ii:me do cc. de 
solution. 

Si I'on opére dans les mêmes conditiorisavec l'acide a r s h i q u e ,  
on n'obtient de  d4pôt que si 1:i proportion d'arsenic drpasse 
5 niilligr. par  cc. de  solution clilorliydrique, el si la durée de 
l'immersion est d'une demi-lieiire. 

Les solutions rcnferrnarit 6 In fois tic l'antimoine et de l'arsenic 
se comportent comme les liqueurs antimoniales et arsenicales 
isoliies. I I  est donc p o ~ s i b l e ,  par ce procédé, de tléterniiner à 
coup s û r  2 millikines de rni l l ig .  en présence d e  125  fois plus 
d'arsenic. 

Pour le dosage, on procéile par coiri/,araison, en opérant pen- 
dant un même temps s u r  uri rriéiiie volume d e  solutioris corite- 
nant des quantiths connues d'antinioirie. 

Le zinc, commuriéinent employh pour d6celer I'antinioine par 
d6pOt sur  platine, est beaucoup nioins sensible que I'étain et ne 
convient pas en présence de l'arsenic 

Pr~ocPdi a1l.r: s d s  de ccesi~trw. - Ce prockdti est liasii su r  la pro- 
priété que possi:tfe l'antimoine de former un iodure double de 
c,esium et d'antiiiioine, fdcile à reconnaitre à l'examen niicro- 
clii~nique. 

Pour appliquer ce procklé,  on dissout l e  produit antimonial 
dans HCI au quart  ou dans S0'+I12 au  dixiiiirie (en volume, ; 
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d'autre part ,  on fait une solution de 1 gr.  d'iodure de  potas- 
sium et  3 gr. dt? clilorure de ccesium dans 40 cc .  d'eau ; on prend 
une  gouttelette dc ce rkactif, sur  laquelle on dépose une goutte- 
lrtle de  soliitiori aritinioriiale ; il se forme des lamelles liexago- 
nales. jauritms ou grenat,  selon leur épaisseur, qu'on rccorinait 
facilement au iriicroscope. 

On peut ainsi. avec une gouttelette de  1/100 de cc . ,  déceler 
111 0.000 de  milligr. d'antimoine en solution sulfurique. 

f;ri prc'wric:e de  l'arsenic, on peut déceler uri r~iilliRriie d e  
inilligr.  d'antirrioirie in6iangb a 500 fois plus d 'arsmic ; la dose 
dc cl: dernier corps ne doit pas dépasser 5 niilligr. pa r  tlixiiime 
(le cc. de solution, sous peine de voir apparai!re des cristaux 
d'iode. 

Avec ce procétlé au cæsium , on peut ca rac té r i s~r  l'antimoine 
des taches sus platine ok)tcnues dans le procPdl, h l 'étain, ainsi 
que celui qui est contenu dans les anneaux mixtes stihio-arseni- 
Caux. 

IBosage du platine et de I'iridinni dans la mine de 
platine. - MM. LKIDII! et QUEXSLSSEN (Bul l .  SUC. c h m .  du 5 
octobre 1901, p .  RILO). - Bous avons publie dans ce Kecueil (1) 
le résumé d'un travail de  41. Leidié, concernant l'extraction et  la 
sbparation des niétaux de la minedu plulznc (ruthénium, rhodium, 
iridium, platirie, palladiuin, osmium). L'application de la m é -  
thode iinaginêc par JI. Leidié demande un temps assez long;  
d'autre part,  le  platine et l'iridium sont les deux seuls métaux 
utilishs industricllenient ; MX. Leidié et Quennessen ont donc 
clierclié une métliode simple, permettant de  doser esclusivenient 
les d e ~ i x  niétaux en question. 

Cette métliode consiste 1 prendre 5 g r .  d u  minerai,  q u ' o n  atta- 
que k chaud et 2 plusieurs reprises par  d e  l'eau rbgak ( 1  partie 
d'AzO"1 de densité = 1 . 3 2  et  3 parties d'HCI de  densité = 1.18) ; 
les liqueurs acides sont réunies, bvaporées au bain de sable jus- 
qii'l consistance sirupeuse, puis a siccité dans une étuve à 1U5- 
110 degrés ; on reprend le résidu par uri peu d'eau et l 'on filtre ; 
on ajoute de I'azotitede sod iumà la l iqueur  c1iauffi.e à 70 degrés, 
jusqu'a neutralité au tournesol ; on ajoute ensuite du carl~onato 
de soude, jusqu'à ce que  le précipité ri'augnierile p lus ;  on fait 
bouillir ct on filtreTafin de séparer les mêtaux autresquc les mé- 
taux d u  plaline; on reconnaît que ces mhtaus sont coinl,lètemerit 
pr4cipités et que les métaux (III platine sont transformés en azo- 
tites, lorsque la liquciur filtrée ne prêcipite plus ti froid par I'hy- 
~1rogi:nt: siilfiiré ; ciri fait passer dans la liqueur alcalinisée par  la 
soude et chaufée  vers 70 80 degrés u n  couraut de chlore, qui 
clinsse l'osiiiiuin et Ic r u t h h i u m  sous forme de peroxydes vola- 

i l )  Yoii.dnnales de chimie analytique, 1901, p .  Bk. 
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t i l s ;  on neutralise par  RCI, e t  on ajoute de nouveau de  I'azotite 
de  sodium, pour ramener  à l'état d'azotites les mbtaux qui au-  
raient pu passer à l'élat (le c l i lorures;  il ne reste plus dans la 
liqueur, ind6pentlammerit des sels alcalins. que le platin?, le 
palladium, l'iridium et le rhodium, à l'état d'azotites doubles de 
sod ium.  

llosage d u  platine. - A ce moment ,  au lieu de saturer la li- 
queur  par  d u  chlorure d'aminonium (comme daris la méthode 
de hl .  Leidié), dans le but de précipiter le  rhodium et I'iridium a 
l'état d'azotitrs doubles d 'ammonium insolubles, on  ajoute du  
chlorure de  potassium ; le rhodium et l'iridium sont p réc ip i th  
sous forme d'azotites doubles de  potassiiiin irisolubles ; on iiltre ; 
on ajoute IlCl, qui  transforrne les azotites de platine et de  palla- 
dium en clilorures ; on reprend par  l'eau bouillante ; o n  alcali- 
nise au nioyen d'un peu de soude, et l'on porte a l'ébullition e n  
prksence d'un léger exck s  de  formaldtlliyde, de façon à p r k i p i -  
ter  les deux métaux sous forme de  noir ou da métal ; on les rc- 
cueille sur  un  filtre ; on les calcine ; on les réduit dans I'tiydro- 
gène, et on les reprend par L'eau rPgale ; on ébapore; on reprend 
par l'eau et I'on traite par un réducteur, pour  tpansformer le 
clilorure palladique en clilorure palladeux ; on ajoute du chlorure 
d'aminonium, qui précipite le  platine, lequel est dosé par  les 
procédis connus. 

Dosage de l'iridium. - Si I'on veut doser I'iridium, on partage 
en deux parties la liqueur de laquelle on a chassé l'osmium et le 
r i i lhh iurn  ; l 'une rit: ces parties est trait& par  le cliloriire de 
potassium, pour le dosage du  platine, comme il est dit  plus 
haut ; la deuxibme portion est additionnée de chlorure d'amrno- 
niurn ; I'iridium est précipité sous forme de cliloro-iridate d 'am- 
monium ; celui-ci est séparé par  filtration, lavé avec une solu- 
tion de  clilorure d'ammciniiirri et calciné ; le iriétal est ensuite 
réduit daris l'hydrogène et pesé. 

On peut encore précipiter le clilorure d'iridium en saturant la 
liqueur par le clilorure de potassium, qui donrie lieu a la forma- 
tion d'un chloro-iridate dc potassium; en additionnant le liquide 
d'eau clilorée, la prkcipitatiori est plus rapide. Le produit dc la 
reduction est lavé à l'eau, pour  enlever le  chlorure de potassium, 
et séché à 115 degrks. 

Cette inPthode de dosage donne tout le platine contenu dans 
la niine, qu'il soit l ibre ou allié à d'autres métaux. En ce qui 
coricerne l'iridium, ou ne dose que la partie qui est alliCe au 
platine ou  à d'autres métaux et qui  se dissout dans l'eau régale; 
quant  à I ' iridium qui est libre ou qui est allié a I'osniiurn, il reste 
dans ce qu'or1 appelle les rksidus et  on n e  peut le doser que par  
la m6thotle de M. Leidié ; niais la méthode qui fait l 'objet de l a  
note de MM. Leidi6 et  Quennessen est suffisante au point de  vue 
industriel, attendu que  la valeur vénale d'une mine d e  platine 
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est ghéralemeri t  représentée par la quantité de  platine et d'iri-  
dium qu'on peut extraire par  l'eau régale. 

Préparation et oipplicndioun ~ n a l y  tiqiie du pcr- 
aryùe de binmrnth. - hi .  CASTETS ( B u l l ~ t i n  d e  la Socidé d e  
pha~macie  de Rouleaux d'août 1901). - On 3 l'lialiitude de coracte- 
riser les sels de manganbse en I P S  transforniarit en permanga 
riates au moyen d un oxydant, qui  est ou I ' l iy  pobroniite de  
soude (Denigbs) ou  le bioxyde de  ploirib (Hoppe-Seyler). L'em- 
ploi de  ces Jeux  oxydants prksentant l'inconvénient d'exiger 
l'usage de  la chaleur, M .  Schneider a proposé, e n  1880,  de  lui 
substituer le peroxyde d e  ksmutl i ,  dont il  a indiqué le mode de  
prkparation. Le mode d e  préparation de  ce corps a été perfec- 
tionné par  M. Mignot ( I j ,  qui  lui a donné le nom de  tktraosyde 
de  bismuth, sans que cette dénomination soit justifi6e par  l'ana- 
lyse. 
M. Castets, ayant,  à plusieurs reprises, essayé d e  préparer  ce 

tétraoxyde de bismutli selon les indications de M. Mignot, a cons- 
tat& qu'on obtient difficilement des produits identiques. soit 
comme aspect, soit comme homogénéité. Au lieu d'op6rer p a r  
voie skclie, comme RI. iilignot. M .  Castets opkre par  voie humide ; 
voici, d'ailleurs, conirnent il  prockde : il dklaie 2 5  gr  d e  sous- 
nitrate tic: bismuth dans 100 cc. d'eau ; il ajoute, en agitant? q .  S. 
d'lHCI concentrk pour obtenir une solution limpide ( 4 0  à 50 cc. 
environ) ; il verse dans le liquide 4 cc. de  brome,  puis 100 cc. 
de  lessive des savonniers à hi0 Baumé ; il fait bouillir pendant 
une drn i i -  heure environ ; a ce moment, le précipit; a pris une 
couleur brun fonck ; il éteint le feu ; il laisse refroidir et il 
sature l'excès desoude  par  1 acidecar1)onique ; il lave jusqu'a ce 
que les eaux de lavage ne précipitent plus pa r  le  nitrated'argent; 
il évapore le r t s idu  3u bain-marie, e t  il acliève la dessiccation 
dans le vide, sur  l'acide sulfurique. 

En opérant ainsi, BI. Castets a constamrnent obtenu un protliiit 
brun-foncé, homogène et de bonne conservation. 

11 a analysé d i ~ e r s  échantillons préparés par lui, et il a suivi, 
pour cela, la niéthode suivante : il a pr is  1 gr. de produit,  qu'il a 
placé dans une capsule d e  porcelaine d'une capacité de  1 liire, 
avec 2 cc. d'alcool et 10 cc. d ' A z O %  ; il ;e produit de I'efferves- 
cence avec dégagement de  vapeurs nitreuses ; après dissolution 
coinplétc, il aajouté  100 cc. d'eau distillke, puis i l  a prkcipité le 
bismutli a l'état de carbonate de  bisniutli insoluble, en ajoutant 
du carbonate d'amrrioniaque pulvirisé jusqu'à cessation d'effer- 
vescence ; il a filtri:, lavé à l 'eau bouillante le prkcipiti:, jiisqu'a 
ce que le  filtratum ne conlint plus de carbonate d'ammoniaque ; 

( i )  Voir Annales de chimie analytique, 1900,  page 472. 
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il a desséclié le précipité, qu'il a ensuile introduit avec le filtre 
dans un creuset de porcelaine ; il a vers6 dans le creuset yuel- 
ques gouttes d'Az03H ; i l  a desséclié à 1'i:tuve à !OU rlrgr4s ; 
il a calcin6 au rouge sombre dans un  moufle, pour  transformer le 
produit en trioxyde de bismuth (Bi20". 

11 a obtenu ainsi,  pour  i g r .  de sulistarice ariaiysce, urie 
moyenne d e  O g r .  92%. La quantité tli6orique de B i Y 3 ,  calculCe 
pour 1 gr. de  Bi20j.  étant O gr. 936, et. pour  2 gr. de  CiPOi,  
O gr .  967 ,  on voit que le produit obtenu par M. Castets r6pond 
à la formule d'un pentoxyde d e  1)isiiiutli Bi'05, la petite diff6- 
rence qui existe entre 0 . 9 2 1  et  0 .936 tenant à ce que le produit 
retient des parcelles de substances soluhles que los lavages ont 
kté impuissants à enlever. 

Mant  en possession d e  ce peroxyde de  l)ismuili, JI. Castets l'a 
fait agir sur  divers sels d e  manganbse! en suivant le procki9 sui- 
vant : il a pris gros comme un pois de peroxyde de  bisinulli ; i l  
a ajouté l cc. d'acide azotique conceritrk ; lorsque le niélange 
était en pleine effervescence, il a vers6 une goulle d'une solution 
de sel de manganèse : instantariément le l iquide a pris uneteinte 
violette. 

La réaction est très nette avec des solutioiis coritenarit 1 /50u  dz 
milligr. de manganbsc ; elle est encore appri:ciable avec i/1(100 
de inilligr., alors que, pour le r,iocéd6 d'flopi~e-Seyler, la sensi- 
ùilitk ne dépasse pas l / 5 0 0  de inilligr.  

Celte ré iction peut è tre  utilisée pour l'analyse quantitative, en 
opirant  par coiiiparaison avec des  soliitioris ktaloris de  perrriari- 
ganate de polasse d e  titre connu. 

Dana;.e du mercure dans les solutlana de hl~hlo 
roime: de hidodure et d m  cyanure de iniecciirc. -- 

J l  MEILLÈSE (Journal deph~rmiicze e:  de chimiedu 15 octobre 1902). 
- L'emploi de papiers, d e  iiasiilles ou conipriniés et de  capsules 
pour la préparation estemporanée des solutions antiseptiques 
implique le contrdle fréquent d e  ces solutions. 

Pour se rendre compte de leur corripositiori, il ri'y a pas à 
songer à les évaporer jusqu'a siccité et à peser le rtkitlu, quand 
même o n  prendrait la précaution de  faire l'évaporation à une 
tempbrature inférieure au  point d'ébullition pour éviter tout 
entraînement ; ce mode d'essai ne serait possible que si les sels 
erriploy4s etaierit purs, r'e qui n'a pas lieu, Ctarit doiiri6 que,  
pour le sublim6, par exeiriple, on se sert g6riéraIernent, pour 
faciliter sa dissolution, de clilorures alcalins, d'acide tartrique ou 
d'acide borique. 

11 est donc indispensable d'isoler le métal. Pour cela, si l'on a 
à essayer une solution de biclilorure ou de  biiodure mercurique, 
on  traite un certain volume de la solution par I'étlier sulfurique 
ou l'éther acétique; on décante la couche étli6rée et on l'éva- 
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pore ; on se sert alors d u  résidu pour y doser le mercure au 
moyen de  l'un ou de l'autre dcs réactifs suivants : clilorurc stan- 
neux: liypopliosptiile alcaliri, iiiagnksiuin et  acide clilorhydrique, 
soude e t  eau oxygcnke. 

La réduction du sel doit ètre faite de  prPférence dans le tube 
d'une centrifugeuse; la prrkipitation, le lavage, la dessiccation 
et la pesée s ' o p b r ~ n t  sans diffcultés dans le méme tube pr t 'da-  
bleiiienl taré. Si l'on ne posskde pas d e  ceritrifugeuse, on peut 
opérer par simple tlPcantation. 

On peut se trouver cn p r k e n c e  d'une solution de cyanure de 
mercure ou d'oxycganure de  mercure. 

Lt. cyanure se présente généralement dans un assez grand t b t  
de  pureté et sa dissolution s'opère facileinerit. L'oxycyariure pré 
paré réguiikrement est moins soluble et  se prdte irioiris bien i la 
préparation de solutions rnères concentrées semblables a celles 
qu'on peut prkparer avec le cyanure de  mercure. Le produit li- 
vre  par le commerce est gdnéralcinent un ni6lange, en propor- 
tions variables, d e  cyanure de  mercure et d'oxycyariure réel. 
Une petite quantité d'oxyde de  mercure en excPs s u r  la formule 
du cyanure suffit à assurer I'alcalinitti des solutions ; ce r k u l t a t  
est quelquefois atteint par  une addition de cyanure de potassium 
ou d'un autre  sel à rkaction alcaline. 

Le cyanure (le niercure peut ê tre  titré au poirit (le vile d e  
sa teneur en métal après trdnsformation en clilorure. 1.e sel p u r  
doit contenir 79 3 p. 100 de  mercure ; I'oxycyanure théorique 
doit contenir 85.011 de  mercure ;  les onycyanures que R I .  3Ieill+re 
a examinés contenaient 76.8, 77.5,  77.6, 78 et 81 p. 100  dc 
rnerrure. 

On peut doser le cganogbne au moyen d'une liqueur d'iode en 
présence d'un excès de bicarbonate alcalin. Le dosage direct 
donne toujours des résultats erronés ; il faut traiter 1 0  gr .  de  
sel par un excès d'iode (30  cc .  de solution sulfli~drométriqiie 
forte a 5 p. i 0 0 ,  par exemple';, e tdtkolorer  après quelques miriu- 
tes de  contact avec une solution d'hyposulfitede soude dont on a 
déterminé le  titre avec la solution d'iode. 

En présence de l'incertitude quo présente l'emploi des oxycya- 
nures  de mercure du  commerce et d e  la tlifficult6 qu'on éprouve 
à dissoiitlre le sel contenant la quantitri ttikoriqiie rl'oxycyaniire, 
RI. ÏiIeilkre recommande, à I'exeiiiple de  hl.  Denigès, l'emploi du 
cyanure de mercure,  e t ,  toujours comme JI .  Denigés, il conseille 
d'additionner de borate de soude les so!utions de cyanure, a t -  
tendu qiie les solutions ainsi additionnées ont la propriPté de 
mouiller l 'épiderme et de ne pas attaquer Ics instruments 

Pri-sence accIdciitel!e de l'arsenic tlano eertiiiiis 
vlus. - M J I .  1JlBER'S et GELY jllulietin de p h n m n c i e  du su il-!:^^ 
de  mai 1901 ) .  - Depuis quelque temps, on se sert de  l'arsknite 
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d e  potasse pour  dctruire  I'altise; on arrose les ceps de  vigne. au 
priritenips, au monierit où  les bourgeons commencent à éclore,  
avec une solution composée de 130 gr. de ce sel pour 1 liectoli- 
t r e  d'eau. h lM.  Inibert et Gély se  sont tlemandt: si ce traitement 
n'aurait pas pour résultat d'introduire d a n s  le vin une certaine 
proportion d'arsenic, et ils ont fait des reclierclies dont les ri:- 
sultals sont encore incomplets et qui  seront ultfkieurenirrit pour- 
suivies. 

Ils ont pris,  suivaut les circonstances, de  500 a 2 .500  C C .  de  
vin, qu'ils ont évaporé a consistance d'extrait;  ils ont ensuite 
procéd6 a la destruction de la matibre organique par le proc,éd/: 
de M. A .  Gautier ;  a cet eilèt, ils ont ailditionrié l'extrait cl'AiAYH, 
de manière a faire une liouillie très liquide ; ils ont ensuite ajou!é 
quelques gouttes deSOLH2; aprPs disparition de  la mousse formée, 
ils ont terminé la combustion au bain de  sable;  ils ont neutralisé 
par la potasse le liquide jaune paille obtenu ; ils ont kvaporé 
siccit6, puis ils ont calciné le résidu dans une capsule d'argent 
avec du  nitrate de  potasse et de  la potasse en excès;  dès que les 
cendres furent retleveiiues blanches, e t  après  leur refroidisse- 
ment, ils les ont reprises par SO:H2 dilué ; ils ont chasse Az0311 
par évaporation et  ils se sont assurés de s a  disparition complète 
au moyen d u  sulfate d e  dipliénylanime; ils ont ensuiteinlro- 
duit le résidu dans l 'appareil  d e  hlarsli. 

Dans un  essai portant sur  un vin rouge des environs de Kar- 
Lionne, 3131. lmbert  et Gély on1 trouvé des traces d 'arsenic;  
dans une autre  opération, portant sur  une plus grande quantité 
du même vin, ils ont ohtenu un anneau dans lequel  la qiiantit6 
d'arsenic pouvait ètre évaluée à i/iO de milligr. ,  par comparai- 
son avec un tube témoin. 

D'autre part,  3131 Imbert e t  Gély se sont assurés que le vin ne 
contient pas normalement d'arsenic. 

En définitive, d'après les essais pr6liminaires qu'ont faits 
les auteurs, le traitement arsenical de  la vigne a pour e fk t  d'in- 
troduire dans la vendange une proportion d'arsenic er t rême- 
ment faible, qui ne semble pas présenter de dangers d'intori- 
cation. 

Dosage de. principem aucréa dans l'urine et dnns 
le sang. - MU. L É P I A E  et BOULUD (L!jon mprlzrrr l  (111 16 juin 
t 901. - La détermination et le dosage des divers principes sucrés 
pouvant exister dans Ir. sang et dans l'urine présentent q i i e l q u ~ s  
tlifficulté~. 

Voyons d 'abord pour l'urine : ce n'est pas un paradoxe d e  dire  
que le dosage, nikme de la somme seulement de ces principes, est, 
dans un grand nombre de cas, trhs délicat, et qu'il peut laisser 
une incertitude de 9 gr. par litre d'urine, c'est-à-dire, dans un 
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cas où  I'urine renferiiierait un  peu plus de 50 gr. de sucre ,  
une incertitude de p r i s  de 1/10. 

Si l'on sr sert du  polariiriiitre, cette incertitude tient : 
i0 à ce qu'il csiste dans l 'urine divers principes, sucrés ou  

riori, qui tl6virril à gauche la liiinicire p o l a r i s k :  tandis qrie l e  
sucre le plus abondant dans l'urine, le glucose, ladévie à tlroite ; 

So '2 ce que certains principes non sucres la dévient aussi à 
droite, L'acide glycuronique par  exemple ; 

3O A ce que  certains sucres la dévicnt a droite beaucoup 
plus que le glucose(1e maltose la d6vie trois fois plus que ce der- 
n ie r )  : , , 

A ce que  certains sucres (certains pentoses) paraissenl inac- 
tifs, bien qu'ils réduisent la l i q u ~ u r  cuivrique. 

Si l'on emploie cette dernière, i l  faut tenir compte du  fait : 
i0 que les IliBtlrents sucres réduisent des poids d i f f h n t s  de  

cuivrc (ainsi i gr .  de maltose r6duit moins de  cuivre que I gr .  (le 
g liicose) ; 

2 Qu'il existe, dans l'urine, des substances réduclrices qu i  ne 
sont pas des sucres. 

Si l'on a recours a la fernientation, il y a tlesincertitudes résul- 
tant surtout de ce qu'un méme poids de  sucre donrie des quanti- 
ttk d'aeitie carlioniqiie ditTi:rr:ntcs, suivant li:s coritlitions daris les- 
quelles se fait la fermentation. 

On peut donc affirmer qu'il y a parfois une véritable iinpossi- 
1)iiiti:à connaître, d'une manière tout i fait esacte, la somme des 
substrinces sucrtks  existarit ddns une urine, ct que des e r reurs  de  
5 p .  100 ne sont pas rares .  

Aujourd'liui, nous nous bornerons à indiquer  très brikvement 
conimerit ori peut pratiquernerit procéder h la tléteriiiiriatiori (les 
ditfhrents principes sucrés d'une ur ine diabotique, eri se servant 
à la fois du polarimètre, de la liqueur cuivrique et de la fermen- 
tation. L'écliantillon d'uririesournis à la fermentation ne doit Das 
être  déféqué ; mais, pour le  dosage au ~iolar imètre  et à la liqueiir 
cuivrique, il est nécessuirr! de diifëquer l 'urine avec une solution 
d'acétate de plomb cristallise ( i ) .  

1'rir;men C A S .  d e  ~ E L Z ~ L C O I L P  le plus f t - é y l t e ~ i t ,  celui o i ~  in somme 16cs 
nznti~;res riductrices rcalici~s en glitcose d q ~ a s s e  .se~lsiDleni~tit l c  chiffre 
de  sucre iniliqiti pur' le  polarimèli-e, t!lzlr, , tc, i t  ir.01~; r t l  qlitcose - I I  
est Lrès fréquent, dans un cas de  tliaùbte grave, di1 trouver, par 
exeniple, 63 gr. de  glucose par  litre avec la liqueur ile Fehling, 
e t  .'i9 gr.  seu lmwnt  avec le polaririiktre. C'est un 6cart de i 0 p. 100 
environ. Dans un cas de  ce genre, si l 'urine renferme de I'acktone 
e t  donne, avec le perchlorure de  fer, la réaction de Gerhardt,  la 

i l) Jl.I';itein aproposC d c  déftiqiier nvrc l î  nitrnta aciiiç de  nicrciire l'urine 
qui sert a l'exaiiien polariniCt.1~ii1iie. Alais il reculte dcs  rcclicrcncs s p k i d c s  
iie l'un d e  nous (Uoulud~ que I'erriploi du  nitrate acide de niercure ect 
absolument a rejeter, ce sel détruisant une partir d u  sucre. 
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présence de  l'acide oxybutyrique est trbs vraisemblable. On en a 
la preuve en prochdant d e  la manière suivante : 

Ori chauffe au bain-marie, pendant quelques minutes, l'urine 
acidifiée avec un peu d'acide sulfurique ; puis, dans l'urine sou- 
mise au traitement précédent (qui rie lui a pas fait perdre de 
sucre),  on dose d e  nouveau le sucre avec le polarimktre et  la 
liqueur de Fehling. Si elle renferme de  l'acide oxybutyrique, 
l'écart entre les chiffres fournis par le polarimètre et par  la liqueur 
de  Feliling augmente (1). 

Dans une telle urine, la fermentation donne un  cliiffre peu infé- 
r ieur  a celui d~ la l iqueur de  Feliling 

Mais il se  peut qu'aprks le  cliaufage sus-indiqué, il y ait, au 
cantraire, dim;niction de  l'écart entre les chiffres accusés par le 
polariiiibtre et. par  la liqueur de Feliling. Dans ce cas, il se peut 
que l'urine, avant le cliauîkage, ait renfermrl! une gluco-urBide, 
c'est-a-dire une combinaison de glucose et  d'urée déoiant agauche,  
qui a &té  délruite par le chauffage de l'urine acidifiée. PTousavons 
eu l'occasion d'observer plusieurs urines ayant présenté cette 
i~art icular i té .  

DEUXI~ . :ME C A S .  assez rare, où le chiffre dr sucre indique par l e  
polnrimétre, et compté comme glucose. est plus decé que l e  chiffre d e  
suhstnnces réductrices, camplees i l q d ~ i n c n t  comme ylzccuse. - Dans ce 
cas, pour  savoir a quoi est due cette anomalie, nous cliauffons, 
pendant deux heures, en tube scellé, a 105 degrés, l 'urine 
ncitlifitie avec IICl ( 2 ) .  Après ce traitement, on  dose de  nou- 
veau l'urine avec le polarimètre et la liqueur de Fehling. 
On p ~ u t  constater alors, dans certains cas : 2 0  que la déviation i 
droite est devenue moindre ; en d'autres termes, que laquantité de 
sucre indiquce par  le polarirnètre est moins élevée qu'avant le 
chauffage : 2 0  que la réduction de la liqueur cuivrique est plus 
considérable. Cette double modification indique la présence d u  
rri:iltose dans l'urine On e n  a la preuve absolue en faisant, avec 
la phénylliydrazine, le maltosazone, que nous avons eri effet 
obtenu dans tous les cas où existait nettement, après  le chauffage, 
la double iiiodification sus-indiquée. Dans ce cas, la fermenta- 
tion, faite daiis l'urine avant le cliauffage, donne un c,liiffre plus 
voisin d e  celui de la liqueur de Fehling que de  celui du polari- 
mètre. 

Mais il  s'en faut que la présence du  maltose dans l 'urine soit 
très commune : trks souvent il y a abaissement simultané des 
cliiffres indiqués par  la polarimètre et par la liqueur de  Feliling. 
Dans ce cas, i l  a pu s e  détruire, par  le chauffage, u n  pentose 

I I )  L'exn1ic:;ttion de  cette augnicnt;~tion est très simple, si ]"on ssi t  que 
le.. o rvbu tyr ;~ tes  ont pour dbviation - IG, tandi. que l'acide libre s pour 
do\ ialiiiri - 24.  Ln c:liaulf;rnt I'iirinc ;irt:c l'acide sulfuriijue, on a rnii: en 
libr,:tC l'acidc ox! liutyriquü ; d'r~i i  augriierit;ition de 1'ec;tr~L. 

12) I l  faut évitcr d'erriployar l'acide sulf'uriique, qui noircirait l 'urine e t  
eriipéclierait l'examen ult6rieur au polariiri~!tre. 
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déviant à droite plus fortement que le glucose (par  exemple le  
l-arabinose). Si l 'urine r e n f e r m e u n  lentose (avant le chauffage), 
elle donne, avec l'orcine, la réaction des pentoses. 

Une autre éventualité peut se produire : il est possible qu'aprks 
le chauffage, il y ait diminution de la valeur polarimétrique, sans 
modification serisible du  pouvoir réducteur. Dans ce cas, il se  
peut qu'il ait  existé dans l'urine (avant le chauffage) de  l'acide 
glycuronique corijugué, coml~inaison qui est d6truite par le cliauf- 
fage (1). On en aura la preuve en traitant l 'ur ine par  la para- 
ùromo-pl ihyl lqdrazine,  qui donnera un osazone caractéristique 
(déviant à gauche, en solution dans la pyridine). 

Après ces détails, relatik au traitement de l'urine, nous serons 
brefs pour le sang, la méthode étant, en somme, la méme.  Seu- 
lement, vu la faible quantité de  substances sucrées exislant dans 
ce liquide, il faut opérer  sur  de  grandes quantilés d e  sang (rrivi- 
ron 200 gramniesj. Kous le recevons dans le sulfate de soudeaci- 
difié ; nous cliauffons ; nous épuisons le caillot; le filtratum est 
évaporE au bain-marie ; les cristaux de sulfate de soude, broyés 
au mortier,  sont épuisés à chaud par  l'alcool fo r t ;  celui-ci est 
évaporé, et l'on reprend par une rluaritité d'eau juste suffisante 
pour  que l 'extrait  aqueux, tout en restant presque incolore, soit 
aussi concentré que  possible, ce  qui est une  condition favorable 
pour  l'examen polarimétrique. 

Nos recherches ont porté  principalement sur  le sang des veines 
sus-hépatiques. 

Quant à la proportion de  sucre contenu dans le  sang de  ces 
veines, nous avons, naturellement, observt': les plus grandes varia- 
tions, suivant les conditions oii se trouvaient les~cliiens. Le chiffre 
le plus bas était d'environ 1 gr. p. 100, chez des chiens inanitiés 
et  chez des chiens soumis à l'influence d e  la phlorizine ( 2 ) .  Nous 
avons, nu contraire, trouvé des chiffres trbs élevés, quelques 
minutes après  I'assommement (fait au  moyen d'un coup de  mail- 
let sur  le crâne, suspendant complètement les mouvements res- 
piratoires. Pendant la prise de sang, on pratiquait naturellement 
la respiration artificielle). 

Mais l e  fait sur  lequel nous désirons insister, c'est qu'il existe, 
dans le sang des veines sus-hkpatiques, entre  les cliifl'res du  
polarirnbtre et ceux de la liqueur de Fehling, un écart beaucoup 
plus considérable que  celui qui a été indiqué dans le sang caroti- 
dien par RIM. 1-Ibdon et  Hanriot). D ' a p ~ é s  nos résirltnts, cet k a r t  peut 
depnsscr 50 p. 100 (on sait que,  dans l 'urine, il dépasse rarement  
5 p .  100) .  Ainsi, il existe, dans le  sang des veinessus-hépatiques, 

(1) On sait que  l'acide g1y~uroriique coryugui devie i droite davantage 
qu'aprks la  rup turs  d e  la conjugaison. 

( 9 )  Ilans la glucosurie pliloriziqui:, l a  production e ragkr te  du sucre ne  
arait pas s e  faire d m s  le foie, ainqi que le prouvent les expCriences de 

Fun de nou i ,  dans l e s r p l l e s  la  glucosurie phlorizique se produit méme 
aprés la  section de la  rmolle. 
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plus que dans le  sang carotidien, une subjlance déviant forle- 
ment a gauche, qui ,  en conséqiierice, diminue la déviation à 
droite. (Daris quelques extraits de sang, nous avoris même observé 
une t l r ;u i~ t ion  iz gni~che) .  L'extrait de tels sangs prcsente la rl'action 
de Seliwanoff, qui passe, coinirie onsai t ,  pour indiqucr la présence 
du Itivulose. Kous pouvons ajouter que l'extrait de  foie des mêmes 
cliiens donne le plus souverit une déviation 6 ,gauche, ainsi que la 
réaction de Seliwanoff, et presque toujours la rkaction des pen- 
tnscs. D'autre part, dans le sang d c j  veines sus-tiépatiqiies, nous 
avoris parfois, notaminerit cllez les cliiens assommiis, constat6 la 
prCserice ( lu  molluse, au rrioyen de  la double inodification s u r  
laquelle 1103s avons insisté plus haut ,  et aussi en obtenant des cris- 
taux de  maltosazone. 

.Wllt=tiiorle rapide et exacte pour d k t e r ~ i n c i .  le 
pt~iils d'on précipité sans le &pni.enm dia liqiiide 
tlniis leqiicl il ~ ' c s t  Toiaiiii-. - hl .  H.  W .  THATCHEK 
(Joztrtzal of  lhe anzerican cl~ent . Socirly ,  septembre 190 1 ,  p. 6 L 4 j .  
- On sait que le poids d ' u n e s u b s h n c e  est égal il sa densite midt ipl iee 
par son rolu~rie ,  et que le colurne d 'une  subs tawe  est  égal a son poids 
dicise par s a  rlensitb. 

Si l'on phse un volume b, constitué par  un niélange d'un liquide 
et d'un solide, le poids obtenu est égal à l a  somme d u  poids d u  
l iquide e t  d u  prtiçipite ; si le poids tolal trouvé est représent6 
par n et celui du p r k i p i t é  et d u  liquide respectivement par x et  
9 ,  on a : 

a = x + y  (il 
D'un autre côté, le poids du liquide v est égal a son volume 

multiplié par sa densité. Son volcine est exactement égal au 
volume total d u  mélange, moins celui du précipité, et le  volume 
du précipité est égal à son poids divisé par sa densité. Or,  
si nous représentons le volume d u  précipilé par  v et celui d u  
liquide par il', et  leurs densités respectives par d et d', nous 
aurons : 

9 = ddl (2) 

v f = b - v  (3) 

En combinant les 6quations ( 8 1 ,  (3)  et (&), noiis aurons : 
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et,  en substituant cette valeur d ' y  daris l'équation ( I ) ,  on  ohtient 
la formule suivante : 

d'où 
d(n - hd ' )  

IL:= 
LI - cl' 

Dans cette formule, a ,  le poids total, et h l  le volume total, sont 
connus ; d ,  la densité d u  précipité est const2rile pour la même 
substance et peut ê tre  détarminée une fois pour toutes; d', la 
densité du  liquide, peut ê tre  très aisément tl&terminée. Avec ces 
divers factc:iirs, or1 peut diitmniiner la valeur de  x, c'est-à-dire 
le poids du  précipité. 

Des faits énonctis ci-dessus, il résulte qu'en principe, pour 
pouvoir déterrnirier le poids d'un précipitk sans le &parer  
du !iquide dans I q u e l  on le précipite, il suffit de  transvaser le 
mélange dans lin récipient dont le volume et  le poids exacts sont 
conrius ; on pèse ensuite le  tout et I'on détermine sur  une por- 
tion du  liquide la densité d e  ce dernier.  Avec ces données et con- 
naissant la densith d u  i récipi té ,  le poids de celui-ci peut ê tre  
aisrment calculé par la formille donnée'ci-dessus. Cette formule 
est générale, e t  le  procédé est applicable a tous !es p r é c i p i t k  
dont la densité est connue. La plupart des pr6cipités utilisks 
dans l'analyse quantitalive sont de  composition définie; aussi 
peuvent-ils è t re  d6terminlls par la ni6tliode ci-dessus 

1.a même formule peut servir à d'autres déterminations. Par 
exemple, si I'on traite une quantité connue d 'une substance, de 
façon à produire un poids connu [le précipité, la densité d e  celui- 
ci peut ktre déterminée par un procédk ideritique à celui précé- 
deininent décrit .  Dans ce cas, x, le poids du précipité, étant 
conriu, mais d ,  sa densité, étant inconnue, la formule peut se 
transformer ainsi : 

d'x 
d -  

b d ' f  n: - n 

Jiisqu'ici, ori rie connaissait pas de rriéthotle conirriode pour  la 
détermination de  la densité des corps solides finement pulvéri- 
sés ou amorphes;  l'application de la furmule précédente est donc 
très intéressante. 

Tel est le priricipe de la nouvelle méthode. L'auteur donne 
erisuitr,, tl'urie f a ~ o r i  très coiriplkte, tous l [ : ~  dktails opératoires 
qu'il serait impossil~le de résumer ici, e t  les résultats qu'il a 
obtenus dans les déterminalions des densites d u  clilorure d'ar- 
gent. du sulfate de baryte, d e  l'oxalate d e  calciunl. du plios- 
pliomolybclate d'ammoniaque, de  l'oxyde cuivreux, etc., ainsi 
que la déterinination du poids de  chacun de ces corps d 'aprés  sa 
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mCthode, qu'il a appliquée aussi au dosage du sucre interverti. 
Nous ne pouvons dor1nc.r ici qii'un tableaii ri;siirriarit la rierisité 
moyenne  le chacun des corps étudiés plus liaut. 

Dcnsité moyenne : 

Di1 clrloi.iiri? d 'argent  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3JÏ 
Uu sull'alc dc  b;~ryi i rr i , .  . . . . . . . . . . . . . .  4.3ii!)h 
Ili: 1'0-ialiitc dl, calcium. . . . . . . . . . . . . .  2 Z/r6:1 
I I  1 1 1 l 1 d  d ' i r n r i i ~ n ~ i ~ c  . h.0;1;1 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Di? l'oxyde cuivreux. .  5.ÏOOT 

Voici quelques résullats obtenus par l'auteur dans I'applica- 
tion de sa méthode : 

Ilosage du clilore dans  le chlorure de sodium : 

Trou16 pdr  la  riiétliritli: tlc l 'auteur : de (10,:iS a GO,ÏJ p. IUO 
J,a pi'opr~rtion tli;:ori-lue d u  c1ilor.i: cst 60,GO p. 100. 

Ilosage d u  soufre clans le sulfate d e  potassium 

Trouvti p ~ r  la rriktliode di: l 'auteur . do 18.Xl ;L i S , & P  p .  100 
Lü. proportion tIii:oriip~i: di1 s~i i l ' rc  t:st 18,4O p .  100. 

D o s a p  du calciurn dans le spath d'Islande : 

Trouvé par  la ~nctlioile (le l ' i ~ i l t ~ i i r  : dc  39,07 à 4 0  p .  100 
1.a proportion tIiho,~iquc dt: cslciurn est de 40,0/k p. 100. 

Ilosage de l'acide ptiospliorique dans le pliûspliate disotlique : 

Timuvti par  la iniilliode d e  I'auteiir : dl! I!),Ïi h 19,83 p .  100. 
La propo~~i ion  IliCorique de l'acide phosphorique est de  19,82 p .  100. 

Dosage du sucre interverti : 

Sucre iriti<r\ci.li O x y d ~  cuivreux 
enililo~i: ti,n~vé - - 

gr. g r .  
0,215 0,4026 
O,ISS!l O 393:i 
O,?:% 11 0,'i311 
O,IS!)O 0,3JSI 
0,1595 0,:IOiS 

Sucre i n t e r v c t i  
trouve 
- 

pr. 
0,8148 
0,1891 
0,231 1 
O,IS90 
0 , i m  

E i r e  r r  en 
rnilliqr. 
- 

En rrkunié, les r6siiltats obtenus montrent que cette n19thodc 
rt':alise toiitcs Irs conditions d'exactitude des mrithorlr:~ gravimé- 
triques ordinaires, tout en Ctant beaucoup plus rapide. 

B. C.  

Souveau pi-ockrlé de tlownge @ln mi-inci-&sol alans 
i i i i  iué8arige de cri-sols. - JI.  F .  FiASCI11G. (Ch(,tt~,Cal 
iyeics, 1901, p. 77).  - Ihris ces dernières ar inks,  l'acide picri- 
que Ctait eriiployé sous le nom de tudini le ,  de l j d d i t e ,  etc . ,  pour la 
préparation de  certaines niatières explosives ; il a été reniplacé 
par un produit nomrrié oB,s!y/ iLe.  Cettc suùstan:e est obtenue par  
l'action de AzO'~II sur  Ic crtlsol, produit secondaire provenant de 
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la faliricstion de  l'acide phénique.  Le crésol est constitué par un 
mélange (le Lrois isom$res, ortlio. mbta et paracrésol, et l e  dérivé 
nitré obtenu par  l'action d':iz03H sur  c e  mélange est eritiéreirimt 
con5tituc p a r  le  tvi,,ritro nzl;lflcrt;so/, lcs composés ol-llio et p n i a  étant 
trariiiforrni;s en acide onaliqiie cn pr6sence d'un e s c h  d':\z031-I 
à l'kbullition. 

Ide cri:sol coi.rimercia1 contient environ & O  p .  100 d'ortlio-cré- 
sol, :33 p 100 de métncrtkol et 4 5  p. 100 de paracrésol, et, par 
ni t rat ion i l  peut donner 60 p. 100 de trinitro-mi.tacri'.sol. Par dis- 
lillations fractionn6es. pliisieurs fois ri:pi:tkes, I'ortliocrksol, qui 
hout i 189 degris,  peut ê t re  complé t~ment  séparé d 'un  miilange 
de crésols. et le produit restant est constitué par 6 0  p .  100 de 
mélacrPsol et 40 p .  100  de paracrésol. Le point d'ébullition de 
ces deux ~ i rodui t s  est a peu près le mérne : ?00 d e g k  et 199 de- 
grés, cJt ils ne peuvent étre séparés p a r  distillation fractionnée. 
Ce mklange des deux crésols a pourtant un grand avantage sur 
l e  riiélange des trois et se paie beaucoup plus cher s u r  le mar- 
ché : il doririe à la nitration 100 p. 100 de trinitro-métacrésol e t  
n'esige pas une aussi grande dkperdition d'.\z0311 que celle qui 
résiilte de la nitration du crésol commercial.  

On voit donc que le mélanpe de crésols a d'autant plus dc valeur 
sur  le inarclik des substances explosives qu'il contient une plus 

. grande quantité de  métacrésol. L'auteur a imaginé une  irit3liorle 
pour  le  dosage de ce composé e n  présence des deux autres .  Ct~tte 
métliodc cst rapide et pratique, e t  elle n'exige aucun appareil 
coiripliqué. Elle est basée sur  les faits iinoncks p!us Iiaut, savoir 
qii'iiri mélange de créscjls, trait' à cliaud par un  exci.s d ' A z O W ,  
foiirriit exclusivement du trinitro-métscrésol, lequel, Ctant 
prcsqne insoluble dans l 'eau, peut ê tre  aisiment isolé, stklik et 
pesé. 

JJoici le mode opératoire : 10 gr .  de crésol sont mélangés dans 
~ ine t io l~ i l 'Er l rnmeyeravec  15 cc. di: SObH20rdinaire B 66O Rauni6. 
Ce mélange est ensuite aSandonn6 pendant iine heure environ 
clans une étuve à 100 degrés. Le contenu de la fiole est ensuite 
transvasé dans une fiole dc  un litre a large col, qu'on refroidit 
sous un  robinet d'eau, tout en agitant. 

Pdr cette opération, les acides sulfoné:, qui sont liqiiides lors- 
qu'ils sont cliniids, sc dbposent par refroidisscinênt s u r  les parois 
( le  la liole sous la fornie d 'un sirop épais. On verse 90 cc. d' . iz03H 
à $00 Baiirné dans la fioie tl'I3r:ennieyer qui  a servi primitive- 
rncrit à la sulfonation, et qui corilierit ilne petite quantil; des 
acides sulfonés Ceux-ci se  dissolvent, e t  13 Loialit6 d u  liquide est 
vcrs,'k dans la srande fiole d'un litre. On agite r i ~ o u r e u s e i n e n t ,  
jiisqii'à riissolii~ion cornplé:te dei, acides siilforiis. opkratiori qui 
ne demande environ que  vingt secondes La liole est ensiii!e 
plai4e a l'ktuve, et,  après  une minute, il se  produit uni: violcnte 
rkaction ; le liquide bout knerpiquemerit e t  dégage d'abondantes 
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valieurs rouges; la solution, q u i  jusqu'alors était restéo Ilinpide, 
re  trouble brusquement et laisse dPposer des gouttelettes hu i -  
leuses de trinitro-crésol.  Au hout de  cinq minutes, la rkaction 
parait être terminPr,  mais on 1:iisçe encnre A peu pres ce temps a 
I'ktiive, pour  é t re  sûr  qu'elle est complète. 

Le contenu de la fiole est transvasé dans une capsulr. contenant 
40 rc. d'eau, et on rince avec 40 nouveaux cc. d'eau. Au contact 
de l'eau, le liquide liuilcux donne des vapeurs nitreuses et se 
transforme en une m a s e  cristalline de  triniho-mi;tacrchl.  Celui-ci 
est abandonné au froid pendant deux heures, puis on le pulv6rise 
grossibrement, r t  on le lave sur  un  liltre en papier. en s'aidant de 
la trompe à vide ; la filtration se fait très rapidement et. avec 
100 cc. d'eaii. le  lavage peut ê tre  considért comme terminé ; on 
sliclie avec !e filtre à 93- 100 degr&, puis on pése le  tout, en pla- 
çant sur l'autre plateau de In balance un filtre de meme poids. 
Avec 311 peu de pratique, un dosage peut étre terminé en 5 heures, 
et 10 à 20 analyses peuvent être  Facilement faites en mkme 
temps. 

10 gr. d e  métacrbsol chimiquement  pur ,  traités de  la manière 
tlbcrite plus hsut ,  donnent exactement i 7  gr.  40 de trinitro.crésol. 
I,'aiiteiir, en m6lnngeant 9 gr.  (le m6tacrPsol avec i Z r .  d'acide 
pl ihique,  a obtenu exactement 9 X i . 7 i  = 15.6 de produit 
nitré. 

11 est prohahle que l'acide picrique, dkrivk du phbnol, reste en 
solution. mais. lorsqiie la proportion d'acide phdnique tlhpasse 
!O p. 100.  l 'acide picrique formb se prccipile arec Ir. trinitro- 
crbsol ; par  conséqiient, le procédé ne  peut pas ê t re  employé 
lorsqiie I'ncitle pIi~Sniqiie mis te  clans le  rni.lange cn t rop grande 
proportion ; un semblablemélange ne se rpncontre pas fréqiiern- 
ment dans le commerce. et,  de plus, le  phénol peut-Stre aisé. 
nient remrinit par son point d'4lwllition et  aussi par le fait que 
les produits nitrés foririhs, séclibs à 95-100 degrés, deviennent 
déliquescents ou se transforrnclnt en une p i t e  molle, au lieu d e  
rester sous la forme d'une masse dure.  

Les xylénols se rencontrent plus fréquemment dans les crésols: 
ils peuvent Stre mis en évi lerice de la mSrne manière que  le plié- 
no1 ; Ics proiiiits nitr6s obteniis dan4 cc cas sont liquides à chaud ,  
mais nr. se solitlifienl pas par refroidissument. D'un autre  côté, Uri 

cr6sol qui est entiilremcnt volatil entre  1 Y0 et 200 degrks est pres- 
yuc ~ri t ièrement  o x ~ m p t  di: aylC:nols et de plitnols et donne toii- 
jours, dans ItJs conrlitAms indiqiikes pliis haut,  une masse cristal- 
line jniinr clair, du  poids de Iaqiielle on pcut en tl6tluire le méta- 
~ r c ~ s o l  en divisant cc poids par  2 .'i& 

I.'nulcur t'ait remnrqner que la quantitéd':lzOTl ernployïe pour 
l'essai est plus consitl6ral)le qu'il n'est n k e s ~ a i r e  pour produire 
l'oxydation complèt,e. Avec des crésols (le composition moyenne. 
contenant 35 à 60 p. 100 de métacrésol, 70 cc .  d'.4z03H donnent 
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de  bons résultats. Dans beauc,oup de cas, la réaction se produit si 
rapidement que,  pour  faire le mélange de  l'acide suifon4 avec 
AzOYA, il faut incliner fortement la tiole; quelquefois aussi, la 
réaction est si violente que  la fiole vole en éclats. C'est .pourquoi 
l'auteur insiste pour  qu'il ne soit pas employé plus d e  90 cc .  
d'AzO"1 et  pour q u e  la fiole à réaction ait au  moins 1 litre de  
capaciti' et surtout possède un large col. Celui-ci est d'ailleiirs 
utile pour que I n  totalitS, de Az03H soit versée en une s ~ u l e  fois 
s u r  les acides sulforiés, d e  peur  qu'une réaction ait lieu avant (lue 
latotalité del'acide soit introduite dans la tiole. H .  C. 

FnlsXcatian des pbtes dîmeutaires. - M .  S .  GRl- 
MALDI  ( h s i ,  i901:  p. 2 ( 7 ) .  - Pour prévenir l'altération la plus 
frSq!iente des pi tes  alirneritaires, on emploie, en Italie, une pou- 
dre dile ncido/h!jr. Cette préparaliori est une poudre trks fine, de  
couleur rose chair,  presque complètement soluble dans l'eau 
tiède! en  ~xoduisan t  une Ikgère effervescence ; la solution est co- 
lorée en jaune intense et présente une réaction alcaline très nette. 
Pour prtherver les pâtes alimentaires de I'acidilication, on doit 
ajouter 1 gr de cette poudre par litre d'eau miployée pour la 
préparation de  la pâte. 

L'analyse démontre qiie ce produit n'est qu'un mélange de 
bicarbonate de  soude avec une petite quantité d'alun ; la matikre 
colorante est le jaune de  naphtol S. 

La présence de  l'alun dans une pate alimentaire sert de 
critérium pour la recherche de  cette nouvelle falsification. Le 
procédé le  plus rapide consiste a utiliser l'action de  l'alun s u r  la 
teinture d e  campêche ou  sur la solution alcoolique d'alizarine. 
Dans un tube 1 essai, on introduit la pile a essayer, apr8s l'avoir 
concassée ; on l'humecte avec un peu d'eau ; on  ajoute quel- 
ques cc. d'alcool et quelques gouttes de  teinture d e  cainlv.5- 
che récente; on agite; a n  remplit le tube avec une solution sa- 
turée de clilorure de  sodium, en ayant soin de  ne pas agitcr. Une 
coloratioii 1)leiie ou violette indique la présence de l 'a lun.  

Pour déceler l'alizarine. on se sert (l 'une solution alcoolique à 
1 p. 100;  on Iiuniecte avec cette solution O gr. JO de  pâte e s -  
sayer ; on ajouti? quelques gouttes d'eau et l'on cliaulfe au bain- 
niarie. Avec 0 . 0 5  à 0 . 1 0  p .  100 d'alun. on obiierit une coloration 
rose. 

Pour se débarrasser de  la coloration gênante d u  jaune de 
naplitol, il suffit de placer, pendant quelques instants, la pate hu- 
mide dans un courant de  chlore, puis dans un courant (l'air. ahri 
de chasser l'excès de chlore. A .  1 ) .  

Essai ~wpitlr: de ln chniau. - M .  C .  STIEPEL (zeits d 
1 7 p r  d .  deuts. .Zucl;erinrl., 4001, p. 597).  - Dans certaines indus- 
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tries, en çucr.erie par  exeniple, on clierclie L produire des cliaur. 
ayant la plus grande teneur en Cao. Ind6pendarnment de I'in- 
fluence (le la conipositiori du  calcaire eniployk, le mode d z  
cuisson joue aussi un rble important.  Polir contrôler rapitlernent 
la cliaux cuite sortant des fours, l 'auteur d é t e m i n e ,  dans un 
calorirnktre, la quantitb de  clialcur d6gdgi.c par l'hydratation de  
la cliaux essayée. 

L'hydratation de  la cliaux pure  se fait d'aprés l'équation 
CaU f 11'0 O Ca (011)" 15.500 calories. On comprend qiie la 
quantité de  chaleur d8gagée se ra  c.n relation directe avec la 
quantité de cliaux pure  existarit à l'état aniiydrc dans le produit 
essayé. Pour siinplilit:r les opérations, 1 a u k u r  a adapté k son 
calorirnktre un therrnoinktre doiit I'éclielle porte, au lieu des 
degrés de température, les pour cent de  chaux .  La prise d'essai 
est d'environ 8 gr . ,  et laquantiti': d'eau 50 cc. ; avant cliaque essai, 
I'éclielle tlierrnoinétrique, qui est rnobile, est rarnenke au zbru. 
La prise d'essai exacle est dthrniirii:e,  pour cliaque appareil,  e n  
faisant des épreuves avec la cliaux pure. Le cliiîfre lu au point 
le plus élevé qu'atteint la colonne iliercurielle indique immédia- 
tenient la pureté de la cliaux essayée. 

E. S.  
. - -- 

Ilaile camphrée. - M. J.-F. LIVERSEEGE (Chen~ist and 
L h ~ , q , q ~ s t ,  1901, ( 2 ) ,  p. 390). - Le tableau ci-dessous indique 
les r6sultats obterius dans I'exarrieri a u  réfractorriètre de divers 
échantillons d'huile camphrée préparée avec des huiles diffé- 
rentes : 

Degré. I nd i ce  
- de 

rifraction. - 
Olive . . . . . . . . . . . . . . . .  
- camphrée.. . . . . . .  

........... Arachide A .  
- A camphrée. .. 
- D ............ 
- D camphrée. . .  

Sesarne. ............... 
. . . . . .  - camplirec. 

Colza . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... - carnphrée 

Huile miriêrale B .  ....... 
- - -camphrée 

62.0 
69.3 
63.3 
63. O 
63. 0 
63.0 
70. O 
68.7 
6 8 . 3  
67.0  

au-dessus tic 106.0 
lu4.0 

l .4672 
1.  
4.4680 
1.4678 
1 .4678 
1.4678 
i .87% 
1 . 4 7 , l k  
1.4722 
i .  h7Oh 

au-dessus de  1.4928 
1.4917 

Ces chiffres montrent que,  pour les huiles d'olive et d'arachide, 
l'addition de  % O  p .  100 de camplire modifie à peine le degré et 
I'iridice de réfraction ; pour les autres huiles, la diminution du  
degr6 est très sensible. 

Voiei d'autres résultats qui montrent que la substitution à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 38 - 
I'liuile d'olive d'une huile autre  que I'liuile d'arachide, dans la 
préparation de l'huile ca~riplirée, peut être dkcelée par le réfrac- 
toinètre. Les écliantillons d'huile d'amandes et d e  noyaux [le pb- 
che ou d'abricot doniient des dilrérences trop peu sensibles pour 
qu'on puisse s'en servir pour leur dilférencialion. 

I ~ o u r  reconnaitre la falsiiication par l 'huile d'arachide, i l  faut 
eiriployer le dosage de l'acide aracliitlique (procédé Reriardj. 

DegrE. I n d i c e  
de 

r é f r a c t i o n .  
- 

Olive R . . . . . . . . . . . . . . .  64 3 1.4667 
Arachide B . .  . . . . . . . . . . .  63.7 1. i 6 8 2  
Sésame B . .  . . . . . . . . . . . .  68.3 1 .  8722 
Huile minérale ,4. . . . . . . .  9 2 . 7  t . 4855 
Colza A .  . . . . . . . . . . . . .  TI . O  1.4789 
- B . . . . . . . . . . . . . . .  7 1 . 7  i .  hi33 
- C ............... 7 1 . 3  1 . U 1 3 (  
- E ............... 67. O 1.4704 

Amandes.. ............. 66.3 1.4699 
Noyaux d'abricot A . .  ... 6 3 . 3  1 . 4 6 9 : )  

- B . . . . .  65.3 1.4693 
Soyaux de péche.. ..... 6 8 . 3  2 . 4 6 8 7  

A .  D. 

.lnalgse de ln gininnie laque. - hl .  E. S .  PARRY (Che- 
mis1 aiid Dru!l,qist, 1901,  p. 689). - Les seules indications pou- 
vant Btre utiliçbes dans l'essai de la goiiinie laque sont : l'acidité, 
l'indice d'iode et l'indice d'kttier; ce dernier  est la diffkrence 
entre l'indice de saponification et le chiffre d'acidité. 

L'acidité varie de 55 a 65, avec une moyenne (le G O  ; celle de 
la colophane est de 150 à 170, avec une moyenne d e  ?62 .  

lx cliiffre d'étlier est de  4 %  à 175, avec une moyenne de  168;  
pour la coloptiarie, 10 ii 2 0 .  L'indice d'iode est de 4 à 10 pour la 
gomme laque et de  105 à 120 pour la colophane. A .  D. 

.4nalysc den eantlicèrides. - M. K .  D1E;TEKICIl (çhemist 
and Ui.uggist, 1901, p .  7 6 2 ) .  

( :an thar ides  C a n t h a r i d ~ s  
ver tes  b r u n e s  - - 

Cendres (insecte entier) . . .  5 .O5 - 6.02 3 . 9 6  - 5 .Ol 
kau (insecte ent ier) .  . . . .  10.06 - 15 .94  1 0 . 4 %  - 12.54 
Cendres (insecte pulv .) . . .  5.83 - 7 .47  8 . 1 6  - J . 1 0  
Eau (insecte pulr  .) . . . . .  7 .O6 - 15 .  OP 7 .53  - 1 1 . 6 4  
Cantharidine libre . . . . .  0.29 - O .  55 0 . 6 7  - 1  .01 

- . .  c o m b i n é e .  0 .03  - 0 . 3 0  0 .14  - 0 . 9 5  
- . . . .  totale. 0 . 3 8  - 0 .85  0 . 7 3  - 1.92 

A .  D. 
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B I B L I O G R A P H I E  
A n u P j s c  des iiiatii-i-cs agricoles3 par A. IIr;nicrt~, docteur 

6s scicnces, directeur du Lal~oratoire  mriologique et ngrirole tle Ilkziers. 
(1 vol. d e  76 pages, Vve Ch. Duiiod, éditeur! Qiidi des Grands-Auguatiri:, 
49, Paris). Prix : 9 Ir.  - Ce pelit rnariuci est rke'lcnicnt pi'atique [,'au- 
teur rie laisse pas  le déllutarit s 'egarcr  au iriilieu d 'une  foule de procédés 
entre Icsquels il hésite h faire porter son c,liois. 

Eri efret, la plupart donnent ,  pour cliaque dosage, plusieurs inélliodes 
difi'érciiles, l e  plus souvent non coritrcilées, qui t'ont perdre uri temps 
précieux ail chimiste qui  les emploie. Tous ceux qui ont  l'occasion de 
faire des arialyses saveril coriibicn sorit peu a@aliles ces essais r6pétEs 
pour arr iver  à un résultat doutcux.  

I'our cliaquc corps ii doser, 11. IIiihert indique une seule méthode 
d ' ana ly~e ,  celle qui  est la plus precisc ct la plus rapide. 1,'aiitcur s'est 
eiicore ef'l'orcé de la siiiipIifii:r, soit par un appareil riou\cau, soit par  une 
irintlification npporlki: aux ali!~areils iisiltis. 

L'analyse des matières agricoles coniprentl,  toui d'abord, l'analyse des 
terres; l 'auteur donne, pour  la prerri:ère Sois, une marclie rapide et  silre, 
en dirninant  tout détail inutile. 

Vierit eiisuite l'analyse des engrais. D i n s  ce cliapitre, l'éclianlillonriage 
est étudie abec détail,  car de là dépend une grande parlie d e  l'exacli- 
tutle des r~iisultats. 

L'analyse des niatières diverses q ~ i c  le chimiste agronome est  nppclé i 
exarniricr, principalemerit dans Ics régions viticoles [sels de cuivre, de k r ,  
tartres, e tc . )  forme le troisiérne clialiitre d e  l 'ouvrage, qui se t e r i n n e  par 
un appri i~l ice donnant  la préparation d e  tous les rkactii's necessaires et la 
régiliiérxtiori des r6sitlus d'argent e t  d e  platii:e. 

hl. I I u t w t ,  qui ,  di: rcste, dirige avcc beaucoiip rie coriipétcncr u n  labo- 
ratoire d'analyses et  d e  reclierclieç agricoles a Bkziers, iitait tout indiqué 
pour écr ire  ce maiiuel assurément plus utile que beaucoup do gros volu- 
rri es. 

Le v i n .  par  H.  A s ~ n c c .  - 1 vol. d e  408 pages de l'Encyclopétlie 
Léauté (Gautliier-Villars et JIasson. éiiiteurs). Prix : -! Sr. .?O. - M .  Astruc, 
qui est attacl16, tlepuis plusieurs annees, enqualite d e  pr8parateiir,h la sta- 
tion ccnologique de l'AutIe,r~tait placé dans les condilions les plu3 hvora -  
bles pour étudier la viniiication industrielle. Narbonne est, en e f k t ,  un des 
ceiitres de la  griinde production des vins du midi, e l  les études qu i  orit 
blé faites dans sa station u:nologique, placée sous la direction de M .  Sémi- 
clion. ont l~eaucoup  contr ibué 5 l'étude el au perfectionneflerit de lavi-  
nification. 

L'ouvr;ige d e  JI .  Astruc n'est donc pas  l'muvre d'un thCoricien ; I'au- 
leur coiinait d 'une  manière parf'aiic la viriificalion ; il a ,  de plus, eu I'oc- 
casiori de suivre les rcclicrclies qui  ont Pté faites dans le but de l'anié- 
liorer, et il a pu faire un choix judicieux des bons procCd6s. Le travail 
qu'il publie aiijourd'liui est donc un excclierit rnanuel de vinification, 
dst i r ié  a re[idrc J e  rCels services aux viticulteurs. Il sera lu tri3 utile- 
ment aussi par  les cliirnistes appelés à aridyser  Ics vins, c a r  i l  nous 
serrible indispensable q u e  ces chi~riistes aient des notions sullisantes su r  
la vinification. 
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Ilappart niin- les enipluis inrliiatriels tlc l'nlabaul. p a r  
1). S i ~ i m s i ~ v .  - Au moment oii la  ouestion de I'ern»!oi iritlustriel ile l'al- 
cool occupe activement les pouvoirs ~ iub l ics ,  nous croyoris fort intéres- 
sant (le signaler à nos lecteurs le travail tlc notre dis t ingué confréie, J I .  
Siderslig. Ce rapport  est le compte rendu de la mission of'licielle clont i l  a 
et6 clinrgé. M .  Sidersky s'est rendu d 1'Exposition agricole d e  Ilalle-sur- 
Saxle, et il a recueilli les reiiseignemerits les plus coinl~lets  sur  les emplois 
iritlustriels d e  l'alcool e n  Allemagne. Ce travail est divis6 en 4 parties : la 
preniiBre partie est une  ktiide de la situotiori economiqiie cles distilleries, 
et les trois autres  parlies sont relatives aux divers motlcs d'utilisation de 
I'alcool : éclairage, chauffage, force iriolrice. 

Annuaire du ~ U F P R U  des lun~itndes pour 1902. - 
2 vol. [le 830 pages (Gautliier-Villars, éditeur, 5 5 ,  ')uni des Gr:iriris- 
Augustins, I>aris). I'rix : i . f r .  30. -Ce i~e t i t  volunie compact contient, 
comme toujours, une b u l r  de r e n s e i ~ n e m e n t s  iridirperisables à 1'iri;eiiiciir 
e t  à l'lioriime de science. I'arini les Notices d e  cette aririée. s i p a l i ~ r i s  loiil 
spécialenierit celle de 11. A .  C O H K ~ ,  s u r  les courants  po l~p l iasés  ; celle de 
11. H. POIXCAKÉ, SUI- la telégraphie sans fils, cl erilin celle d e  M .  C;L,YOU, 

su r  l'application de la d i ~ i s i o n  décimale du quart  de cercle la  iiavi- 
gal ion.  

-.--- 

NOUVELLES ET HENSEIGNEMENTS 
Service encyelopi-ùiqiie IBunad. - La librairie Vve C H .  

DCSOD, si conriue des iiidustriels e t  irigériieurs pa r  les piihlications 
techniques qu'elle édite, a complétk les moyens d'inlormatiori qu'elle met  

la disposition d e  ses clients par  l'organisation d'un S e w i c e  encyclopi- 
dique. C'est le groupement. en co1l:ibor:itiori pernianentc, de spécialistes 
cornpélentçdans toules les brandies  idusavoir Iiummn, dont l e  but est de 
répondre,  moyeniian t tiorioraires convenus d'avarice. a toute question qui  
est posée, d'exbcutcr tout travail scienliiiqiie. tecliiiiquc, iritlustriel ou 
a u t i e  qui  est demandé, depuis  le plus simple jiisqu'aii plus complexe. 

[:ne notice spéciale, précisa,it le fonctionricrnent d e  cc nouvem service, 
sera envoyéc à toute personne qiii en at l reswra la  dernaride à la librairie 
VR Ch.  Dunod, 49, quai des Grands-Augustins, I'aris. 

1)istinctlori liouoi~iliqiic. - Nous sonimes lieureiix de féliciter 
11. ' ïrillat,  nierribre du Syridicat des  cliirriistes, qui vient d'être nommé 
Chevalier de lu  Ligion d'honneur. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS.  
S o u s  infornioris rios lecteurs qii'en qualité d e  secr6taire g4néral d u  Syn- 

dicat des cliimistes, rious nous cliargcoris, lorsque les deniarides et  les 
offres le poririetterit, de procurer iles chiriiistes a u x  industriels qiii en  oril 
hesoiri c t  des places aux cliiniistes qui  sont h la reclicrclic tl'uri emploi. 
Les insertions que nous faisons daris lrs Annales sont abîolumciit gra-  
tuites. S'adresser à JI. Crinon, 43, rue  l'ureririe, Paris 3 0 .  

a ~ a r i t  fait son ~ e n . 1 ~ ~  ~ i i i l i t a ~ r r ;  t r n ~ q  an?  de 1ahoi.atoire CHIMISTE industrit:~, - .. coriii~iercia.l e t  iigricolc, r~i ' i rcr i t~es ~tiricuscs, 
dEsiri: situation dans indu~t .ne  uu laboratoire. - S'adrc~swr au burcau 
des Annules aux initiaici: 0. F. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

IBosage d e  l'amidon duns l e s  graines des  eéréaleg, 

Par M. L. L r n n ~ ~ .  

J'ai fait connaître en 1896 ( i ) ,  un procédé de  dosage de I'arni- 
don dans les graines des cer6ales. Ce procédé prksentait, dans 
son mode opératoire, de  sérieux inconvénients, qui se sont oppo- 
sés à son adoption. J'ai eu l'occasion de reprendre dernièi,emeiit 
cette étude, et j e  pense avoir aujourd'hui suppriini: ces inconvé- 
nients. 

Je rappellerai, tout d'abord, que les divers procéd6s qui ont 
été proposés pour doser I'aniidon dans les graines de  céréales 
ne tiennent pas compte de la présence, dans ces graines, des 
sucres, des  hydrates de carbone, et spécialement des pentosanes 
ou gommes en CS qui  sont hydrolysés par les réactions mêmes 
qui saccharifient l 'amidon. L'épuisement des sucres au moyen 
de  l'eau o t k e  l'inconvénient de  mettre  en jeu les diastases que  
les graines renferment, m&me quand elles ne sont pas germées. 
L'alcool, agissant sur  les graines concassées, immobilise bien les 
diastases, niais il ne  dissout pas les gommes (gommes de  Lintner, 
galactine de Müntz, lévosirie de Tanretj. 

Je me suis proposé de  mettre l'amidon an liberté, et ,  me basant 
sur  les observations d e  Paj-en et d'Ain16 Girard que,  dans un 
grain, les globules d'aiiiidon sont eritourks d'uri &seau compact 
de gluten, j'ai employé une solution de pepsine chlorhydrique 
qui dissout celui-ci. Dans ces conditioris: le  grain se désagrège, 
et il est alors facile d'extraire, par  malaxage et  tamisage, I'ami- 
don qu'il contenait. Cet amidon peut étre ensuite dosé, soit pa r  
pesée directe, soit pa r  saccliarification. 

Mais l'opération ne peut réussir que si l 'on observe certaines 
conditions qui  résu1ler:t des propriktks mênies des corps mis  en 
présence. A la température de  40-50 degrés, qui est favorable a 
ladigestion pepsinique du gluten, la diastase desgrainç peut dis- 
soudre une certaine quantité d 'amidon;  j'ai profité de  c e  fait 
que cette diastase est plus sensible que la pepsine à l'action de 
l'acide clilorliydrique, et j'ai vorifie qu'une solution de pepsine, 
renfermant i cc. 5 p. 100 d'acide ctilorliydrique, arrkte ë &O-50 
degrés l'action des diastases, tout  en restiint suffisamnient active 

il) Voir Annales de chimie analytique, 1896, p .  466.  
F i v n ~ ~ n  1902, 
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pour  digérer le gluten. D'autre part,  j'ai constaté que  cette solu- 
tion a 1:s p. 100 d'HC1 ne saccharifie pas l 'amidon c ru  dans les 
conditions de l'expérience. 

Les grains. pris sous un poids d'environ IO g r . ,  sont concass6s, 
placés dans une fiole conique et recouverts d'une solution renfer- 
mant  i cc. 5 dllICI p .  100 et  2 p. 100 d e  pepsine (en pàte) et aban- 
donnés pendant douze ou vingt-quatre heures à la température 
de  40-50 degrés. II est nécessaire d'agiter de  temps à autre  les fio- 
les, de façon à renouveler les surfaces d e  contact. Le contenu d u  
vase est ensuite jeté sur  une soie de  bluterie (no 100) ; la soie est 
repliée sur  elle-méine sous forine d e  nouet, et le nouet est malaxé 
sous un filet d'eau, très peu abondant, coinine on malaxerait  un  
p i ton  de  farine pour eri extraire le gluteri. On voit l'arnidori 
s'échapper entre les mains d e  l 'opérateur et se déposer au  fond 
de  l'eau qu'on vient de  recueillir .  J'avais, pn 1896, conseillt'! de  
recueillir cet amidon sur  un filtre taré. 

Cette dernière opéraiion est sucjette à la cr i t ique;  d'une part,  
la filtration est fort longue, la solutiori de pepsine, qui  tient 
l'amidon en suspension, étant colloïdale; d'autre part ,  on est 
exposé à recueillir et a compter, comme amidon, de tins débris 
cellulaires et des sels insolubles. 

J e  m e  suis proposé de modifier cette partie d u  dosage et je l'ai 
remplacée par une décantation suivie d 'une saccliaritication, 
après  laquelle on dose le glucose et  la rlrxtrine produits. 

Je  n'avais pu réussir jusqu'ici a décariter sans pertes les liqui- 
des amylacés. parce q u e  je faisais usage d e  verres a pied ; I'ami- 
don s'attachait aux parois et se trouvait entrain6 au moment  d u  
siphonagc. Pilais j'ai coristatG qu'il suffit de substituer aux verres 
a pied des fioles coniques, pour avoir une excellerite décantation 
de l'amidon. L'eau anij-lacée qui s 'échappe du nouet est recueillie 
dans une fiole conique de 500 cc. ; ce volume d'eau est nkessa i re  
dans ;a plupart des cas pour bien Cpuiser la matière. Les sucres 
e t  les hydrates de carbone solubles restent dissous ; l 'amidon se 
dépose. On peut alors, i l 'aide d'un siphon fin, enlever les eaux 
surnagearites et laver une fois o u  deux par  dkcaritation ; les 
grains d'amidon légers ne se déposant que très lentement, i l  est 
prudent  d'altendre 12 ou 28 heures entre chaque décantation, e t  
d'additionner, comme je l'ai dit en 1896, les liquides d'une petite 
quantité d e  formol. 

S i  la graine est trop grasse, la décantation est moins nette ; il 
suffit alors de dishui ler  lainatikre avant de la soiiiiiettre a l'action 
de la pepsine chlorhydrique. 

Quand, d'ordinaire, on dose l 'amidon par  saccliarification, on  
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se contente de  mesurer la quantité de sucre rirducteur produit ; 
or, on ne saurait ,  par  la saccliaritication sulfurique, transformer 
irittgralerrierit l'amidon en glucose; il reste toujours, dans les 
liquides saccliarifiés,de 5 a 10 p.  100 de  dextrine non réduclrice; 
si l'on clierclie à produire une saccharification plus énergique, 
on s'expose à colorer les produits, c'est-à-dire a les détruire .  
J'opbre alors la saccliarification en versant s u r  l'amidon, qui  est 
resté au fond de la fiole conique. 100 Cc. d'une solution d'acide sul- 
furique a O cc. 2 5 ,  O cc. 50 ou 1 cc. p .  100 ; je chauffe pendant 
une heure à i i O  degrés. puis,aprks avoir saturéa lasoude, j'arnbne 
le liquide a 250 cc. Je dose alors, (Jans ce liquide, le glucose et  la 
dextrine au iuoyen d'une rdduction par  la liqueur de Fehling et 
d'une polarisation. 

Supposons que  la liqueur renferme, d'après le dosage p a r  
liqueur titrée de  cuivre, 2 gr. 25 d'amidon, exprimé en glucose, 
soit 2,03 d'amidon ; supposons, d'autre part,  que  la rotation soit 
au saccharimètre : 2'96. Onclierchera, tout d ' a b x d ,  au moyen de  
la formule. 

o z -  pRf- 
V 

la rotation que 2 g r .  23: de glucose (a, = ûP3),  dissous dans 
!O0 cc., imprimerait au saccharimètre; le calcul indique 2O36. 
D'où l'on déduit que  larotation produite par la destr ine est égale 
à P9L - 2O3d = 0033. Or! on sait que Ic pouvoir rotatoire de  
la dextrine = 19a0 : on en dkduit, au moyen de la formule 

que le poids de dextrine dissous dans 100 cc. représente 0 , i 5  de  
dextrine : 

Amidon en glucose . . . . . . . . . . .  2.03 
Amidon en dextrine. . . . . . . . . . .  0.15 

100 cc. de la liqueur saccliarifi6e contiennent 2 gr.  i 8  d'ami- 
don ; dans 250 cc. ou 1 0  gr. de grains, il y a donc 5,kJ d'amidon, 
soit 54,s  p. 100. 

Recherche de l'acide beinzoïqnie et des benzoates 
alcalins dans les matières aliiuentaires! 

I'ar JI. J. IIE I ~ R E Y ~ S ,  
Chimiste  priiiçipal a u  I A o r a t u i r e  niuriicipal de Paris. 

Ayant eu l'occasion de  constater la présence d e  l'acide benzoï- 
que dans des fruits confits destinés à l 'exportation, et l'emploi 
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de cette substance, pour la conservation des matières alimentaires, 
étant interdit,  au même titre que celui de  la saccharine, par  la 
circulaire du  minislre de la juslice di1 iG octobre 1888, nous 
avoris pensé qu'il serait utile d'établir iiri ~riotlo (Ir: rccliorche sirri- 
ple et  pratique, eri utilisant une rcaction qui nous a été indiquée 
par  11. Ch. Girard, basée sur  la formation (lu bleu d'aniline lors- 
qu'ori fait agir I'acidri Iieriznïque sur le  c:lilnrliyc!rate de rosarii- 
line dissous dans l'ariilirie? et nous avoris odopté le niode 
opéraloire suivant : 

La niatikre à essayer est épuisée par  l 'eau ( 2 ) ;  la soliitiori 
est tiltrée. puis additionnée de quelques gouttes d'acide siilfuri- 
que dilué, qui décompose les berizoates et met l'acide ben- 
zoïque en liberté. Le liquide ainsi traite est agilé à trois reprises 
dif'fhenles dans une boule i i  décantation, chaque fois avec 50 cc. 
d 'un mklarige à voluiues iigaux tl'étlier de pbtrole et d'éther 
éthylique. Les trois portions de ce dissolvant sont réunies, 
fiIlrées et évaporées à la température ambiante, dans un vase en 
verre .  

Le résidu laissé par l'évaporation peut contenir de  la saccha- 
rine, de l'acide salicylique ou de l'acide benzoïque. 

S'il contient de la saccliarine, sa saveur sucrke triis persistante 
l'indique ; si l'on se trouve en présence d'acide salicylique, 
l'essai au pcrclilorure de fer permet de  le caractériser.  Enfin, 
la prksence de I'acirlo beriznïque peut htre suspecti-e, si la 
niatière présente les caractères suivants : otleur aromatiqiie 
spcciale, émission de  vapcur trbs irritante en chauffant sur  
une laine de plaline, t:riliri crxtains caractcres cristallogra- 
pliiques s p k i a u x  : l 'acide benzoïque laisse déposer, pa r  l'évapo- 
ration de ses solutions, des cristaux arborescents faciles à distin- 
guer à la loupe. 

L'absence de  saccharine et d'acide salicylique étant constatée, 
il s'agit d'obtenir la r6actiori du  bleu d'aniline. A cet effet, on 
fait tomber daris un tube à essais bien sec un  demi-centiini:tre 
cube environ d'aniline contenant cri dissolution 2 ccntig. de 
chlorliydratede rosariilirie pour  100  cc.  et une petite quantité de  
la matière suspecte On c l i a u k  le mSlarige nu bairi de sable, pen- 
darit environ % O  niinutes, i la tempctature de I'tibullition (184 de- 
gr6s environ). Au bout de ce tt1nips2 le liquide, priniitiveinent 
rouge-grenat, a pris une teinte bleue plus ou  moins violache, s'il 
existe de  l'acide benzoïque. On y ajoute quelques gouttes d'acide 
chlorhydrique, pour transformer l'excès d'aniline e n  chlorliy- 

(1) Pour les liquides, la Iiikre par exemple, on opére sur  200 cc. 
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drate soluble dans l'eau, et on l'agite avec de l'eau pour dissoudre 
ce sel ; il reste une niatikre bleu foncé, insoluble, qui adhère 
souvent aux parois du tube et  qu'on recueille sur  un filtre; on la 
lave jusqu'a cc que toutes les matières violettes qui  se sont fo r -  
mées en même temps aient été entraînées, e t  on la dissout dans 
l'alcool. 

11 p s t  bon d e  placer sur  l'orifice du  tuhe,  pendant le  chauffage, 
une petite ampoule de  verre. pour condenser les vapeurs d'ani- 
line. On obtient très nettement la coloration bleue en opérant  
avec un  milligramme d'acide benzoïque. 11 est facile de  contrô- 
ler las résultats obtcrius par la rkaction connue du perclilorure 
de fer neutre sur  l'acide benzoïque exactement saluré par  la 
potasse. 

Agrkgé (le I'Ciniversité, 
Directixr de la station t~nologique d e  Uourgogne i Beaune. 

A la suite de  plusieurs notes publiées dans ce Recueil ( 1 )  sur  le  
dosage des acides volatils dans le vin, j'ai c ru  intéressant de  faire 
connaître ailx lecteurs des A~ziuztes de chimie a)icllytiy2ie un  procédé 
de dosage rapide que  j'ai indiqué en 1901. 

L'appareil qui  ser t  i effectuer le dosage ressemble au petit 
a1arril)ic Sallerori ; ce 
d e r n i e r  a p p a r e i l  e s t  
rnérne utilisable avec 
quelques légkres modi- 
fications ; il a été cons- 
truit, su r  nos indica- 
tions, par N .  Dujardiri. 

11 se  compose : 
i C  D'un ballori de 60 cc. 

environ à fond rond et à 
col court et large ; 

2 O  D'un bouchon en Dujardiil-Sciier~ii ,  

c a ~ ~ t ~ l l o ~ c  à deux trous, Appü.rei1 pour le dosage rapide de l'aciditi 
volat.ilci dcs  vin.. 

dans l'un desquels passe 
u n  tube entonnoir fernie p a r  un houclion d e  caoutchouc. 
tandis que,  dans l 'autre, passe un tube abducteur, legèrement 
iriciiné, relit par un tube en caoutchouc noir au  tube du réfri- 
gtirant ; 

f i )  Voyez Auucderde chimie a ? ~ ~ l g t l q z ~ e ,  1.901, pages 361, 414 et 4 5 1  ct 
1902, p. 19 .  
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3 O  D'un réf'righrant d'alambic Salleron, avec serpentin e n  verre 
ou en ritain fin ; 

4 0  D'une lampe à alcool qui ,  par la disposition de  sa mEc,lie et 
par  la distance qui la séliare du  fond du  l)allon, dorine une 
flarriirie rie toucliarit que la partie du l)aliori qui est rrioiiillCe 
lorsque le volume de liquide est le plus réduit.  

5O Ll'urie éprouvette à picd portant quatre traits correspondant 
à 6,  19, 18 et 2!4 cc .  ; 

6O Du matériel n&ccssajre pour  un tlosagco rilinaire : burette, 
rkactif de  virage, pipeLte, liqucur alcaline ; la liqueur dont nous 
nous servons est préparée de nianière que 2 cc sature i iriiliigr 
d'acide sulfurique ou d'acide acétique. 

Mode opiratoiw. - L'appareil élarit monté,  on introduit par le 
tuhe a entonnoir 10 cc. rie vin, rnesurks 1 la pipe:te; on bourlie 
ce tuhe et I'on cliauffe; 1'6bullition se produit ; quand on a recueilli 
environ 6 cc. daris l'6prouvettej or] prend, à I'aitle d'une pipette, 
6 cc.  d'eau distillée ou d'eau de pluie ; on débouclie le tube 1 
entonnoir e t  I'on y inlroduit ces 6 cc. cl'eaii ; on  rebouche ; on 
répèle cette opération quririd or1 a dislillé 12 el 18 cc. ,  de  rriariière 
a recueillir 2 k  cc. On dose l'acidité avec la liqueur de  soude 
élendue sur  ces 2 4  cc. L'expérience nous a montré  qu'on re -  
cueillait ainsi en gin6ral les 10/11 de  l'acidité volatile aprks 
quatre distillations, de sorte que, si I'on troiivc: O gr.  9 polir l'aci- 

0.9 
dité v ~ l a t i l e ,  i l  faut y ajouter - == 0,59, soit en tout 0,99 

1 O 
pour  I'acitlitr': volatile rkelle. 

Ces quatre  distillations durent au plus quarante minutes;  avec 
u n  bec de gaz, on peut encore rkduire riotablement ce temps ; 
on  voit doric que le  procétik t st expéditif. 

Nous avons cornprt ' :  celte ni6tliodeau procédé ~ a s t c u r  niot l i l l~ 
p a r  hl.  Gayon, au prochdé Duclaux, airisi qu'au résultat obtenu 
par  une distillation coinplkte des acides volatils. 

Voici quelques résultats (1) : 

(!) Ces chiffres et lt:. ? I J ~ V L I I ~ P  oril élC I .CI:UÜ~!~:S ~ I C L ~  11. Dilloli, pi.Cpara- 
tcur ,  et par M. R. de Sailit-.intli:ul, .tagiaii.e, ailx Iubr~rali~iri~i d e  la Sldtion 
oenologique de Buurgoi.nc (Ucaunc). 
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Désignation Kouvelle Méthode 
des échantillonî niéthode comparative DifiCrence 

- - - - 
hligot6-Chto-d'Or 1901, filsrrients Distillation 

do tourne . .  ................. (1.649 avec 6pui;;ernent 0.770 - 0.121 
Roussillon '1 900 . . . . . . . . . . . . . . . .  Y .O!) - 2.10 - 0.010 
L'oiiimard Pinot 1901, filaments 

de tourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,561 - 0.58 - 0.019 
blclon blanc 190 1. .  . . . . . . . . . . . . .  0.429 - 0.48 - 0.051 
Garriny 19111.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 7 7  - 5.77 0.000 
Gamay 1901.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.704 - 0 . 7 2  - 0.016 
Pinot 1901.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .792 - 0.78 + 0.04'2 
Vin piqui: 1901.. . . . . . . . . . . . . . . .  2.97 - 3.00 - 0.03 

- 0.528 - 0.56 - 0.032 . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 1 7  - 2.14 + 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . .  

Corton 1895, filanlents de tourne 0.78 - 2.73 + 0.05 
Vin rouge Ganiay 1900.. . . . . . . . .  0 .58  - 0.58 0.00 
Vin coupage, filanients de tourne 0 . 9 7  - '1 90 - 0 . 0 0  
Cidre 1900.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .98  - 0.98 0.00 
Cidre 1900.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.90 - 0.87 + 0.03 
Vin blanc 19U0, gras. .  . . . . . . . . .  0.67 - 0.70 - 0.03 

On voit qu'il est facile de  doser l'acidité volatile avec une  
erreur  qui ,  en gériéral, ne dépasse pas O gr.  05 ; atleindrait-elle 
1 décigr., cela n'aurait aucune influence sur  les conclusions 
A t irer d e  l'analyse. 

I m s  les inAthodes consistant à doser I'aciditéi volatile p a r  
diffërence, I'acitlitk gazeuse due surtout à l'acide carbonique 
peut causer des e r reurs  notables, qu'on évite par ce procédé ; 
il est cependant certain que la distillalion des acides eritrairie 
quelques traces d'acide carbonique, recueilli surtout dans la 
prcinikre distillation, mais sa proportion parait insignifiante e t  
est au-dessous des erreurs  qu'on peut faire par suite de l'indé- 
cision de la fir: de  la  rkaction sur  des liqueurs aiiisi dilukes. 

On conçoit q u e  le correctif 1/10 ajouté ne convient pas k tous 
les cas, car la proportion d'acides volatils restant depend de la 
dose et de  la nature des acides volatils ; en gpinéral, il faut d'au- 
tarit plus de  distillations que l'acidité volatile est plus consitlé- 
rable. 

Voici,dlailleurs, un tableau indiquant le nombre d e  distillations 
nécessaires pour  que le distillat n'agisse plus nettement sur  le  
tournesol sensible. 

Garriay-COte-d'Or.. . . . . . .  4 distillatioris pour une  acidité de 0.23 
Piriol-Cdt.c.d'Or . . . . . . . . . .  4 - - - 0.20 
I'inol-Chte-d'Or .......... 4 - - 0.45 
l'lousïard-Jura . . . . . . . . . .  5 - - - 0.45 
I'inol-lielfond ........... 5 - - - 0.37 

- 6 -  - - 0.60 . . . . . . . . . . .  
- 7 -  - - 0.75 ........... 
- 7 -  - - 1 . 5 1  ........... 
- '7 - - ........... - 1.61 
- 7 -  - - 2.10 ........... 
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Voici, à t i tre de  document, les aciditth ohtenues en opérant 
successivement le titrage, pour  7 kliaritillons de vins diffSrents, 
sur  les liqueurs provenant de  6 distillations consécutives d e  
6 cc. chacune. 

Ii est facile de doser l'acidité fixe avec une trhs grande esacti- 
tude sur  le rtisi(lu d e  la dernikre distillation, soit qu'on polisse 
la tlistillation jusqu'à cessation de l'acidité, soit qu'on retranche 
du  chiffre lu le dixi ime du cliiffre trouvé pour l'acidité volatile. 

Or1 i i~iraainsi  des riom1)res siiffisanirrierit esacls e t  1'011 aura kli- 
miné la cause d 'erreur  due à l'acide carbonique, sans étre  obligé 
de  recourir  a une opération spticiale. 

Par G. A.  LE ROY 

La recherche de la falsification des poivres en poudre au 
moyen des grignons d'olives, des coquilles de  noix, d e  noisettes, 
d'amandes et similaires, se  fait liahituellemerit par  l 'emploi 
d'agents colorants, tels que  la teinture d'iode, les sels d'aniline, 
l'indol, le sulfate de tlialline, e t  surtout le  réactif tlimétliylpara- 
pl~énglénediamine indiqué par Wiirster et Pabst. On peut repro-  
cher  à ces réactifs colorants, notaininerit au dernier,  d'Utre 
d 'une conservation difficile. J 'a i  eu  l'occasion, ces temps derniers, 
- en effectuant quelques reclierciies analytiques s u r  les poivres 
falsifiés et  en  soumettant ces poivres à des IKciynt iom ,si~ccessices, 

au rnoyeri de  liquides de tlerisit8s gradutles (niélanges de t6ti.a- 
clilorure de  carbone, d'essences de  pétrole et siinilaires asso- 
ciés), recliei.cl~es s u r  lecquelles je nie propose de  reveiiir ulté- 
r ieurement  - d'essayer la caractérisation des grignons d'olives 
dans les poivres par  la coloration (lu r h c t i f  pliospliopliloro- 
glucique, dont j'ai indiqué la formule dans ce Hecueil ( 2 )  pocr  
la reclierclie de la sciure de bois dans les farines. D'après ces 
essais, je crois pouvoir affirmer que le rkactif pliosphopliloro- 
glucique, d'une c o n s e r ~ a t i o n  facile, peut ê tre  avantageusement 
mis  i contribution pour  l'examen des poivres. Les pkiénoinèries 
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de coloration sont trks nets a l'œil nu ,  mais encore plus  tranchés 
avec une forte loupe. On peut arriver à une certaine apprécia- 
tion du  a quantum n de  falsification en opérant avec des mé- 
langes types broyés à des finesses comparatives. 

Sur la densité du sucre an soliitioii H q i i e u n e ,  

Par 31. A .  D>.>IICHLL. 

La Cominission allemande d'étalonnage a publié, en 1900,  u n  
m h o i r e  très étendu s u r  les densités des solutions de sucre dans 
l 'eau. Elle a donné, dans c e  travail fort intéressant, tous les 
détails expérimentaux d e  la niétliode suivie, les résultats obte- 
nus, les comparaisons de  ceux-ci avec les formules d'interpola- 
tion essayées, les e r reurs  résiduelles, etc. 

Toutes les densitks ont été prises par  rapport  à l'eau a 15 de- 
grés; elles sont données avec six di.ciniales, mais l'examen des 
erreurs montre  qu'on n e  peut réellement compter que sur  
quatre décimales exactes. C'est, d'ailleurs, avec cette simplifica- 
tion que les tables ont été publiées. dès 1899, par  RI. Karl Win- 
disti, dans une brochure spéciale. 

Toutes les densités fournies par  les expériences ont été prises 
à des températures voisines d e  15 degrés, mais non exactement 
à 15 degrés. La Conimissiori a dû faire subir  à ses observations 
une correction, pour ramener  tous les nornbres à la température 
normale adoptée. 

Elle a résumé son travail en u n  tableau d'une trentaine d e  
densites corrigées. Elle e n  a choisi cinq pour  déterminer les 
coefficients d'une formule parabolique a cinq termes. analogue 
il celle dont Scheibler a fait usage pour  le calcul des tables très 
étendues qui sont connues sous son nom. Les autres ont servi B 
comparer la formule avec les résullats expérimentaux et  à établir 
les erreurs  résiduelles. 

La Commission ne s'est pas contentée d'appliquer sa formule 
jusqu'à la limite où se produit  la saturation; elle a c r u  pouvoir 
en étendre l'usage aux liqueurs sursaturées, et, poussant l'exlra- 
polation à la derniére  limite, c'est-à-dire jusqu'au sucre pur 
dCpourvu d'eau, elle a obtenu le riornbre i ,55625,  qu'elle a 
interprété en supposant qu'il représente la densité du  sucre p u r  
liquide. 

Cette conclusion parait bien difficilement acceptable, car,  diis 
que la saturation est notablement dlpassée, on  sait qu'il existe 
des cristaux dans les solutions ; celles-ci ne sont donc plus liorno- 
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g h e s ,  et alors, comment peut-on définir la densité d'un liquide 
d e  ce genre ? 

En réalité, le nonilire 1,55625 n'est que le  rksultat d'une extra- 
polation a l'aide d'une formule qui  n'est véritablement utilisable 
que dans les limites des expériences, c'est-à-dire jusqu'à 76 p.  100 
en poids. 

La Commission a fait usage d u  nombre 1,55625 et d e  I'inter- 
prétation qu'elie lui a donné,  pour  étudier les contractions des 
solutions sucrées par  une méthode analogue a celle que M. Bar- 
bet a utilisée dans le même but,  e n  1579, mais  e n  attribuant au 
sucre solide pur  la densité 1,595 et supposant qu'elle reste con- 
stante dans les solutions. 

Considérons un litre d'une l iqueur  sucrée, dont le poids spAci- 
fique est G, renfermant un poids S de  sucre pur ,  dont nous dtki- 
gnerons le poids spécifique par  x, celui d e  l'eau étant désign8 
par  a. 

Le poids d'eau contenu dans la solulion est Bvjdemment G- S; 
G-S  

son volunie est --- 
S 

, et  celui du  sucre = -. La somme des deux a x 
forrriant un litre, on a l'égalitc! : 

' 

G-S S -+ -=1.000 cc. a x 
d'où l'on tire : 

M. Barbet a trouvé que  

G-S S 
n 
- + - > 1.000 ; 4,595 

i l  en a conclu qu'une contraction se produit,  e t  il a vu qu'elle est 
maximum pour  la richesse de 4 3 , 7  p. 100 cc. environ, qu'elle 
s'annule pour 78 p. JO0 et se change ensuite en dilatation. 

La Commission alleniande a observé de même que  : 

elle a conclu aussi qu'il y a contraction, mais elle trouve q u e  le  
maximum se produit pour  la richesse 62 p. 100 environ et qu'il 
n'y a pas de dilatation. 

Cette contradiction relative a la contraction des solutions 
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sucrées est la conskquence m ê m e  des hypotlibses faites p o u r  la 
constater. 

Z= 1,595 
selon DI .  Barbet ; 

z = 1 ,55625 

d'après la Commission. 
11 n'est pas difficile de  montrer qu'elles sont toutes deux 

iriexacles et qu'or1 rie peut attribuer à z uiie va!eur constante. 
S'il en était ainsi, en elfet, il faudrait que, dans l'équation (i), 

1 . 0 0 0  a- G 
écrite ci-dessus, la quantité fût aussi une constante, 

et l'on pourrait  écrire : 

4.000 a-G=-KS, 
car 

G >  4.000. 
Il s'ensuivrait : 

G =  t . O O O  a+ KS, 

c'est-à-dire que les accroissements des poids spkcifiques seraient 
exactenient proportionnels aux poids de sucre mis  en dissoiu- 
tion. Cette coriclusion est fausse : on le  sait depuis longtemps, e t  
il faut admettre, a u  contraire, que la densité du sucre en solution 
est variable. La formule (4) va nous servir à montrer cette 
variation. 

Afin de  pouvoir l'appliquer avec les densités rapportées à l'eau 
à 45 degrds, empruntées a la table de Wiridisli, j'écris : 

.z G 
- et  - deviennent des densites d' e t  A ; en outre, pour  simplifier, 
a a 

S 
je remplace - par  S, c e  qui n'entraîne pas d'erreur notable, e u  n 
égard au degré de  précision recherché dans ces calculs. J'obtiens 
ainsi : 

S d'= 
1.000 - A $ S 

formule d'où je déduis le tableau suivant : 

Granirnes 
- 

S =  2 , 6  par  litre % = 1,623 
a,o - i , t j io  

7 ,s  1,630 
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S= 10,0 par  litre d - 1,640 
30,O - 1,630 

100!0 1,630 
200,O - 1,625 
900,O - 1,610 

1 .000,0 1,590 
4.030,O - 1,590  

La densiti! du sucre en solution, calculée d e  cette manière, 
varie donc très notablement avec la richesse des solutions. Elle 
croit; d'abord, de  1,S9 à 1 , 6 h ,  pour revenir à 1 ,59 ,  c 'est-Ldire 
qu'elle passe par  un maximum qui  correspond i la ricliesse de 
10 gr.  pa r  litre environ. 

II y a donc (les pliénoriièries spéciaux qui accorripagrierit la 
dissolution du  sucre dans l 'eau, quand celle-ci est en grand excès. 

La formule n'est plus applicable évitlemment lorsque les 
liqueurs sont sursaturées, mais on peut a ishier i t  coricevoir que 
des pliénomiines analogues se produisent dans le cas où la pro- 
portion inverse s'établit! c'est-à-dire si le sucre est en grand 
excés par  rapport à l 'eau. 

Eii réalité, cette variation d e  la densith d u  sucre a-t-elle lieu 
e t  ne résulte-1-elle pas seulement d u  mode de c:ilcul employ;? 
Cette dernière hypotlièse me parait la plus vraisemblable, et l'on 
peut simplement conclure que la dissolution du sucre dans l'eau 
ne  se  fait pas aussi simplement que le suppose le raisonnement 
qui a permis d e  construire I'iquation { l ) .  II se produit,  sans 
doute, des  décompositions partielles, une dissociation. 

C'est aussi la conclusion qui ressort des études de  M .  Raoult, 
d'après la notice sur  les PuqrPs d e  ln çryoscol~i~ et son mémoire 
s u r  les Solz~tions aqimses trés di luies,  dans lequel il  a fait préci- 
sément l'application de sa méthode aux liqueurs sucrées (C. R. 
de l'Académie des sciemxs du 8 février 18!l2). 

Comme conséquence, i l  est iinpossible d'admettre l'existence 
d u  sucre liq&?e ayant, dans les solutions, une densitk constante 
i ,û5625. Ce nombre n'est que le résultat d u  calcul d'une formule 
dont  l'application n'est plus léçitinie pour  les liqueurs sucrées 
sursaturées, et surtout à I ' e x t r h e  limite de la saturation. 
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Addition U. inch aucianis p~-acédi.s de a l ~ s ~ g e  volii- 
iriC.triqiie. par Ic  clilni-ure ht~aiiiieiir, d i a  ciiivre, du 
fer: de I'antliiioiiie, clin zinc en poudre, du glueose 
et du sucre. 

I'ar M. F n i n i r i r ç  \\-EII.. 

J'ai trouvé, depuis quelques années cléji, qu'au lieu d'effecluer 
ces titrages à 1-ébullition ( l ) ,  on peut tout aussi bien opdrer à la 
température ordinaire. 

Il suffit, pour  cela, d'introduire, dans le  matras où l'on produit 
la rkaction, 10 cc. de la liqueur à t i t rer ,  30 cc. d'acide clilorhy- 
driqiie e t  d'y a jo i ik r  quelques fragrrierits de marbre blanc et pur .  
L'acide carbonique qui ce dhgage remplit  le  matras et s'oppose 
à l'oxydation d u  clilorure cuivreux produit pendant l'opération. 
C'est le méine rôle q u e  jouent les vapeurs clilorliydriques, lors- 
qu'on opère a cliaud, sans employer  le marbre .  

On doit naturellement titrer i froid, de  la même façon, les 
10 cc. de liqueur normale d e  cuivre pur .  

L'avantage qu'on obtient en opérant a froid, c'est d e  n'être 
plusincommodé par  les vapeurs chlorhydriques qu i  se  dégagent 
en abondance lorrqu'on traite les liqueurs a la ternpkrature de  
l'ébullition. 

L'emploi d'au moics 2 volumes 1/2 d'acide chlorhydrique, pour  
1 volume d e  solution à t i trer,  est nécessaire pour opérer  le titrage 
avec exactitude à cliaud. 

L'emploi d'au moins 3 volumes d'acide chlorhydrique, ainsi 
que l'agitation de la solution produite par le  dcgagement du gaz 
carbonique et celle imprimée au  rnatras la main,  sont néees- 
saires pour que le titrage effectii8 à froid pr6sente les rnSmes 
garanties d'exactitude. 

L'exactitude de mes procétlés de titrage est due a cc? que, dans 
les conditions spécifiees, la ilécoloration complète et instantanée 
de la liqueur jaunc à titrer se produit exactement au  moment 
où l'on avers6 dans la l iqueur la quantité nkessa i re  et suffisante 
de chlorure staririeux. préalableinent titré, de la nième façon, au 
moyen du cuivre pur .  

On peut ainsi d k t ~ r i i ~ i r i e r ,  au moyen demes  procédés, sans cal- 
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cul et avec des tables numériques ( l ) ,  la richesse centésimale en 
cuivre, fer, antimoine, etc.,  dans un minerai, un  alliage ou une 
autre  matière, ainsi que le sucre dans une matière sucrifère (2 ) .  

Iteclierche et en~mcté~~isatioii des Iiuiles siicciitives 
et des huiles d'ilniiuilur iiinrins dans les inélan- 
ses, 

I'ar M .  G. l l n ~ r i r t ~ .  

Sui t e  et fin ( 3 ) .  

Prntique de l'essni. - On prépare un réactif bromé en niélan- 
geant, dans un vase sec, 28 volumes d'acide acétique cristallisable, 
4 volumes de nitrobenzine et i volume de b r o m e ;  on prend, dans 
un petit tube B essais sec, O cc. 5 d'huile à essayer (4 )  e t  10 cc. du 
réactif. 

On bouche le tube; on rend le liquide homogène et l'on observe 
s'il se produit, de sui teou plus tard, u n  prrkipitr:. Voici les résiil- 
tats obtenus dans les huiles vbgdtales pures, un peu anciennes 
(année 1 8 9 3 ,  s u r  des liuileç de pieds (année 1898) et sur  des hui- 
les d'animaux marins provenant des vitrines d e  l'Exposition de 
1900 : 

1. Huiles ne donnant pas de precipité ni immidintemcnt n i  plus tard, 
l impides mime aprds une heure de  repos. 

HUI1,ES v ~ ~ G ~ ~ T A L E s  - 
Huile d'olive de graismge. 
- - de Sousse. 
- - de Sfax. 
- d'amande douee (de la  phar- 

r n x i e  Vigier). 
- d c  ricin. - d'arachide blanche. 
- de cutun (2 échilritillons). - d'millctte. 

HIJII.ES ANIXALI<:S - 
Iluile i lc  l a rd .  
- de  pircis de bu:uf. 
- de pieds de mouton, prove- 

niince incnnriiie. 
- de  piedi; d e  cheval, prove- 

nance inconnue. 

( 1 )  N. C. A. M. Balliug, profi:sseur à l ' h c a d h i i :  ilrs Mincs IL Pribrairi, a 
dressé ces tables pour nies procedcs. 

(21 Le necr:ssaire, renfei~rii;tnl. le5 1iqiic.iirs tilrkes, Ics al)pareilï ,  lcs rCac- 
tifs, I ' iri~truction et lcs tahles riuirii:rir[iii:~, .;o ticiiive en vcntc rhez  
M. Derriicliel, 2 4 ,  rue I'avbc-au-Ilarùiq. à Paris. 

(3)  Voir Annalcs dc chimie a t ~ n i g t i p c ,  1902, p. B. 
(4) 11 est cornrno~lr, d'oinployer u n  tiihc ~ f l i l i i  qu'on re,rnplit tl'liuilc ; 

on laisse conlcr celle-ci goutte a goiitlc ti;~ns iirici prtitc h p r o u v ~ t t e  
graduéo ; en coriiptant les gouttes écouliies d'urie part,  et mesurant le 
volurne recueilli de  l 'autre, or1 évalue Irt quantité de gouttes a prélever 
pour  avoir u n  volume de O C C .  5 .  
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II. fiuiles ne donnanf p a s  de p ~ i c i p i t e  sensible, même a p w s  une heure 
d e  repos, mais dormant une solution le,qereînertt trouble. 

HUILES VEGITALES - 
Huile de sCsarne de Jaffa. 

HUILES A N I M A L E S  
- 

Huile de pieds de rnout.ou ( l ) ,  
(Art,iis). - de  pieds de cheval (.l\i.t,iis). 

- de pieds dc clievül (LhCritier). 

III. fiuiles donnant  un  trouble très net, sr! résoli:ant en  u n  précipite 
nageant dans  le l i p i d e  et se rnssemhlant p lus  ou moins rapidement a u  
fond d u  tube. 

HUILES V É G ~ T A L E S  
- 

Huile d e  noix industrit:lle (piccipilé 
lent à. se produir,i:, 5 a 10 rniriu- 
tes). - de  c h è n e ~ i s .  - dc lin dite de noizeline. 

- de  lin sans indictrtion. 
- de lin dc la Plata. 

HUILES AxIhlALICS - 
Huile de poissons du  Japon (Lhéri- 

tier) . 
- de phoque. 
- de foie de  requin. 
- de foie de  morue.  - de baleine. 

, - de sperniac6ti. 

IV. i iu i l e  donnant  u n  trouble se résolvant p a r  le repos en d e u x  couches 
liquides et difrerentes. 

HUILE DE COLZA 

Comme on le voit, l'huile de colza se distingue nettement des 
autres, qui se divisent elles-rnêiries en deux classes comprenant, 
l'une les huiles de poissons et la presque totalité des huiles sic- 
catives, l'autre les huiles non siccatives et las huiles d'animaux 
terrestres. La différenciation est si nette que nous avons pensé 
trouver lé un moyen exact de reconnaitre la présence de petites 
quantiths de produits de l a  seconde classe dans ceux de la pre- 
mière. Pour vérifier cette hypothèse, on a préparé les nlClanges 
suivants : 

10 p. 100 d'huile de noix dans l'huile d'olive de graissage. 

10 p. 100 d'huile de chènevis dans. .  . . . 1 0  l 'huile dc  sésame de Jaffa. 
20 I'huile d'olive de graissage. 
1 0  l 'huile de  riciri. 

10 p. 100 d'huile de lin dans . .  . . . . . . . . . 20 - d'arachide. 
3 0  - de  coton. 

( 4 0  - de  sésame. 
1 0  l'huile de  ricin. 

10 p. 100 d'huile de  requin dans. .  . . . . . d'arachide. 
3 0  - da coton. 

( 40 - d e  sésame. 

(1) Les liuilcs d e  pieds de rriouluii e t  de clieval o n t  fourni, corniria on 
peut l e  voir, des  rksultats iriüguliers. Il era nkcessaire d'en connaitrc 
la caiisr. 
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i i0 l'liuilt~ d e  ricin. 
0 - d'aiacliitle. 

10 p. 1 U l i  d'huile di: haleinc d a n s . .  . . . ..\ p - d e  coton. 
1 4 0  - de sésame. 

1 0  l'liuile d e  ricin. 

i U  1'. IO0 d'huile de foic de requiri daris.. d'arachide. 
30 - d e  coton. 

Si l 'on en excepte l'huile d e  noix, toute additiori de 10 p .  100 
d'huiles siccatives (autres que l'œillette) ou  d'huiles d'animaux 
marins  a été décelée avec beaucoup de  nette!é. 

L'huile de  colza donnant lieu A une  séparation, il est bon, 
quand le trouble est produit,  d'ajouter 10 cc. d'8tlier sulfurique, 
puis d'agiter Si le  trouble est seulement d û  a une sdparation des 
liquides, i l  disparaît immédiatement. II en est autrement quand, 
en méme temps, il y a un prbcipito. Dans cecas,  le liquide reste 
plus ou moins trouble et abandonne, par  le repos, un précipité 
qui se rassemble a la partie inférieure d u  tube, e t  on  peut alors 
ca rx té r i se r  avec une trks grande netteté i U  p. 100 d'huiles 
siccatives ou  de  poissons. 

Le prhcipité était si volumineux, qu'il était évident que,  sauf 
pour  les huiles d e  chènevis et d e  spermackti, on pourrai t  consta- 
ter  la présence de moins de 40 p. 100  de ces produits Pour l e  
vérifier, on a préparé et essayé les niélanges suivants : 

IIuile d'olive d e  graissage 1- 4 p .  100 ti'liuile da lin ; 
Huile d 'udlet te  + 5 p .  100 d'liiiilo de lin ; 
Huile d'olive + 5: p .  100 d'huile di: lioissons du Japon. 

Ici encore les résultats ;taient n a ;  ils témoignaient que  le  
réactif possédait une sensibilité encore plus grande. II ne m'a 
pas semblé utile d'aller plus loin dans cetle voie. 

Pour  discerner si la précipiti: produit est fourni par  une 
huile vdgétale siccative ou par une huile d'animaux marins, on  
dispose un  petit entonnoir s i r  une fiole conique, formant sup- 
port ; on  y place un filtre s u r  lequel on jette le liquide et le  pré- 
cipité (i), en obturant par une plaque de ï e r r e .  De cette façon, 
on n'est nullement incommodé par l'odeur du brome. 

On laisse le liquide s'écouler à fond ; on verse sur  lc  Eltre 2 ou 
3 cc. d'éther sulfurique, qu'on laisse couler i la partie supkrieure 
du papier ; on replace la plaque de  verre  et on laisse égoutter 
complètement. On essore le filtre enlre des doubles de  papier 

(1) Avec l'huile d e  colzti, il h u t ,  avsrit d c  filtrer, rcndie Ic liquide 
homogène en l'additionnant de  10 ce. rl'etlier, conirno cela a étb dit plus 
hau t .  
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Joseph, jusqu'à ce qu'il ne les taclie plus  ; o n  l'ouvre et  on l'aban- 
donne pendant une ou  deux heures à l'air libre, aprbs quoi on le 
replace sur  un entonnoir propre,  qu'on dispôse au-dessus d'un 
tube à essais. Dans u n  autre  tube à essais, on verse 5 ou 6 cc. de  
tétraclilorure de carbone, qu'on chauffe sur  une petite flamme 
jusqu'à l'ébullition, e t  l'on verse le  liquide bouillant sur  le filtre, 
qu'on arrose s u r  tout son pourtour. Le liquide filtré est lui- 
mBme porté à l'ébullition, rejeté s u r  le filtre, recueilli dans le 
premier tube à essais, port6 à nouveau A 1'6bullition et versé 
une dernière fois s u r  le filtre. 

Grace à ces trois lavages et  filtrations, le liquide clair ainsi 
obtenu contient en dissolution assez de  précipité pour  pouvoir 
être utilement étudié. Lorsqu'il est opalescent, il indique la pré- 
sence d'huiles d'animaux marins. On le recueille dans un petit 
vase en verre ou une petite capsule en porcelaine, préalablement 
tarbs ; on évapore à siccité compléte au bain-marie et l'on pèse. 
bu poids du prkcipit6 on dAduit la quantité de  ti.,traclilorure a 
employer pour dissoudre ce précipité, dans la proportion de 
2 cc. 5 de t6traclilorure par  décigramme de substance ; soit V ce 
voliirrie. Si, cnnirrie cela arrive, le, résidu rie p k e  (lu8 7 ou 8 mil- 
ligrammes, on  doit employer un volume très faible de liquide, 
difficilement mesurable. Voici cornnient o n  y parvient : on prend 
un tube effilé;, qu'on remplit  detétraclilorure d e  carbone ; o n  laisse 
tomber le liquide goutte à goutte, en les comptant, d m s  une  
petite éprouvette jaugée, e t  on  lit le volume correspondant à ce 
nombre de  gouttes. On en déduit la ~ o l u n i e  moyen d 'une goutte. 
Il est aisé maintenant de  déterminer Io nombre de  gouttes N a 
mesurer avec ce tube pour  avoir un volume Y de liquide. 

On prépare, d'autrepart,  un petit tubea  essais fermé à un bout, 
long d e  15 ceritimbtres environ et large d e  4 à 6 millimètres. On 
y laisse couler le nombre N dagouttes detétraclilorure de carbone, 
et, au  moyen d'un trait  de plume, on marque extérieurement le 
niveau de ce liquide qu'on rejette. On séclie l'encre dans la flamme 
pour et1 assurer la fixité. On dispose, d'autre part,  au-dessus da ce 
petit tube,  un entonnoir de 3 à 4 centimètres de  dianiètre, dont on  
a étirt'! la douille de façon à la réduire brusquement en pointe, e t  
l'on s'arrange de facon que la pointe pénètre un peu dans le tube. 
Cela fait, on verse 4 ou 3 cc. de  tétraclilorure d e  carbone ; dans 
le vase qui  contient la substance pesée, on porte au-dessus d 'une 
petite flamme de gaz, en agitant constamment, e t  l'on verse le 
liquide chaud dans l'entonnoir. On rince le vase et  l'entonnoir 
avec quelques gouttes de  tétraclilorure d e  carbone. On a de  cette 
façon recueilli dans le tube le précipité e t  un  excès de  solvant. 
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On chauffe Ic tube au-dcssiis d'une petite flamme de gaz, en ayant 
soin d e  l'incliner, cl'nppliylier hi. cl ia f~r /r  a la pciifie .sicpirizii~.e cl?,, 
liyiiitle et d'agiter constatriincnt le tube pour favoriser le deliiirt 
du solvant. Si l'on se tient un peu éloigrit! de la flamme, le liq,iitle 
distille régulièrement sans surcliautïr; on continue jufqu'à ce 
que,  le  tube étant r a n i m é  diiris la position verticale, le  liquide 
affleure au trait  d 'encre.  On houclie alors le tube ou, ce qui est 
mieux, on le  scelle a la larnlie. h p k s  trois oii quatre lieiires de 
repos, on en examine le contenu, qui peut avoir l'un des trois 
aspects suivants : 

Liquidt: clair el  liiiipiclr,, suiiiiuritarit u n  
p rk ip i t é  gi>latirieua.. . . . . . . . . . . . . . . .  Le priicipité lironit: 

l~roveriait d'uno Iiuile 
1'rt;cipité gélatirieus occupant la totalitk vcgiztalc s i c i a t i ~ e .  

d u  volurne. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liquide opalc:sccrit, blanc: ou j aun i tw,  Le  11ri:cipitri 1,i~)iiic 

r.c3nferirinnt pai,fois ilne titice dc p r i !  prcivi~nai1 ii'uric l i i i i l~  
cipite lairiellaire et brillant. . . . . . . . . .  i l ' i ~ n ~ ~ i i a u ~  111ariit9. 

Liquide Iiinpicle, non opaleqcrrit, di:- \ tluile de  piilils pourvu de pr(!cipiti: gi!ltttineux ou il'aniiiiitux tcrrectres. 
parfois légbroiiioril trouble. 

Comme on le voit, si  la différence est trPs nette pour  les liui- 
les siccstives et les liuiles d'aniniaux marins, elle l'est moins 
pour les huiles d'aniniaux terrestres. Ileureiiseinent, il est un  bon 
moyen de les ditf6rencier. 1,orsqiie le prcicipité bromi: est dû i la 
prksence d'liuile d'aniiriaux marins, il se fornie presque immé- 
diatement aprks l'addition du réactif bronié a l'liuile en essai. 
Avec les liuiles d'animaux terrestres, il ne s e  fornie qu'un t rou-  
ble lorig à se résoudre e n  un pr i ; c ip i~é .  

Les cas où  il y a lieu de  diiï6rencier si le produit bronié est 
du à des liuiles d'animaux marins  ou terrestres sont d'ailleurs 
fort rares, car  les liuiles de  pieds rie dorinerit uri prkcipité que 
lorsqu'elles sont pures o u  dans un très grand Ctat de richesse, et 
I'intensitk d u  précipité aiiisi fourni  n'est pas supérit ,ure à celle 
donnée par  une additiori de 5 p .  1 0 0  d'huile ti'aniniaux niarins ( 1 )  
ou d'huile d e  lin a des huiles non siccatives ou deiiii-siccatives. 

biinlysc d e s  cuivrefi et iiintten iiidiirtriels, 
Par  M. P.  TRCÇIIOT. 

(Su i t e  et f i11)  ( 2 )  

llosage du s é l e i ~ i î ~ ~  e t  dic te l lure.  - La métliotle que nous pr.6- 
conisons pour le dosage de ces deux éli:inents, lesquels, quoique 

(1) Exception our  le sperrriacéti. 
(2) Voir ~ n n a k  de chimie an.ulytlyzre, 1902, p .  i.  
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



relativement rares, se  prPsentent assez fréqiieinmerit dans les 
cuivres rioirs provenant des usines de l'ouest des  Etats-Unis, est 
celle de RI  Keller. 

Coinmr elle est p m  connue en France, nous dkcrivons en quel- 
ques lignes son mode opératoire : 100 gr. de cuivre sont dissous, 
après adilition de "L 4 gr. de sulfate ferreux, dans 400 cc. 
d'Az0:'Il (11-1 A Z j .  Or] fait bouillir jusqu'à expulsion des vapeurs 
nitreusas.0n dilue, on refroidit, puis on ajoute une quantité suf- 
fisante d'ammoniaque pour maintenir en solution tout le cui- 
v r e .  On fnit bouillir. on laisse deposer et on filtre. Ori lave à 
l'eau ammoniacale, et, si le prkcipité contient encore du  cuivre, 
on Ic redissout et on rkphte la précipitatiori. 

L'hydrate ferrique précipité entraîne, en combinaison, l'arse- 
nic, l 'antimoine, le pliospliore, le sélFniuin et  le  tellure. On le re- 
dissout dans la quantitc! jiiste nkessa i re  d'acide clilorydrique di- 
lui., et on sature le liquide froid d'liydrogbne sulfiiré. Les sulfures 
sorit filtrés, lav& et mis en digestion avec une solution saturée 
de sulfure de sodiiirn. Ori filtre ensuite, et le  filkat e ~ t  acidifib, 
avec AzO3H, puis Avaporé 9 sec. On doit proc6cler à cette o p h a -  
tion avec soin, afin tl'évitfr toute perte d'acide sClénieux. Le ré- 
siilii coritierit les acifles shlénieux et  tellui.eus, du nitrate (le 
sodium ct un peu desoufre .  Onlui ajoute 200  cc .  rl'IIC1 concentré, 
et l'on fait bouillir jiisqii'à expulsiori coinpll.te (le Az0311. On a ,  
i ce mornerit, le  st!lériium et le tellure a l'état d'acide sélénieux et  
telliireux. Après refroidissement, on filtre s u r  un filtre de Gooch, 
et on lave plusieurs fois avec HCl concentré. 

Dans le filtratiim, on fait alors passer à refus un courant d'acide 
sulfureux, qui  p r k i p i l e  le sélénium. Après dépôt, on filtre 
dans iiri creuset de  Goocli ; et ciri lave avtx: 1IGI coriceritré, erivirori 
deux ou trois fois. O n  lave ensuite avec BCI dilué cliaud, puis a 
l'eau e t  enfin à l'alcool concentrk. On fait shcher et on pkse. 

Le filtratum contenant le tellure est d i l u é  au double de son 
volurne avec d e  l'eau, anicné à l 'ébnllition et traite pendant 
quelques minutes par  un  courant d'acide sulfureux. On laisse 
refroidir,  on filtre et on finit l 'opération comme pour le shlé- 
niuin. 

Dosage  du p l ~ o s p h o w .  - Le pliospliore. qui a kt6 précipit6 en 
inêine temps que le  sll6niiiin et le te l lure ,  reste dans le liquide 
filtré provenant du  traitement par 1'liytlroçi:rie siilfuré. 

Afin (l 'être sûr  de la cornplète s8pai.ition (le l'arsenic, le liquide 
est cliauff6 à 70-80 d c g r k ,  puis traité de nouveau par l'acide sulf- 
liytlrique. On filtre, s'il y a lieu, puis on prive la solution filtrée 
d'liydrogèrie sulfuré par  1'6bullition. On ajoute 2 a 3 cc. d'une 
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solution saturée de  perchlorure de fer exempt de phosphore e t  d ' a r -  
senic. On chauRe à 7 0  degrés ; on ajoute un léger excbs de  
carbonate de cliaux précipité pur ,  jusqu';l formation d'un prb- 
cipite rougeâtre d e  phosphate ferrique ; on filtre e t  on lave a l'eau 
froide. 

On dissout ce p r k i p i t é  à l'aide de  15 i 23 cc. d'acide nitrique 
a 50 p. 100 bouillant. Quand tout est dissous, s'il y a u n  trouble 
dû  à du  soufre, on fait bouillir. On laisse refroidir ; o n  sursature 
par  un léger excés d'ammoniaque, e t  on redissout le  peu d'hy- 
drate  ferrique précipiti': par quelques gouttes d'AzOSH. On chauffe 
ensuite A 60 degrés, et l'on précipite par la liqueur niolybdique, 
sous forme de pliospliomolybdate d'ammoniaque. 

Dosage du soufre. - On attaque 1 gr.  de  matte ou  5 gr. ou plus 
de cuivre,  selon sa teneur présumée en soufre, en s ~ i v a n t  la mé- 
thode que  nous avons décrite ici-inême (1). La dissolution a lieu 
à l 'aide d'AzOJH, puis la destruction d u  soufre fondu mis en li- 
berté est effectuée par le  brome li douce température.  

Si le résidu contientdes sulfates insolubles, il devra être  fondu 
avec un peu d e  carbonate de  soude, selon le procédé connu,  et la 
nouvelle solution sera ajoutBe à la première ; puis on précipitera 
par  le chlorure da  baryum. 

I>osuge de l'or et  de I 'a~qtnt .  - On prélève 50 ou 100 g r .  d e  I'é- 
chantillon d e  cuivre ou  de  rnatte. On les attaque, dans un  grand 
beelierglass, par la quantité nécessaire d'acide nitrique e.cempt 
de chlow, ajouté par petites parlions. Pour 8 0  gr .  de cuivre, on 
emploie environ 350 cc. d'AzOSI1 ( D  = 1.2) .  On chauffe très 
doucement, en agitant de temps a autre. Lorsque tout le cuivre ou 
la rnatte paraissent bien attaqués et que le  soufre  flottant dans 
la liqueur parait bien jaune, on filtre, après  avoir fait bouillir, 
afin de chasser les vapeurs nitreuses ; puis on lave; l'or resle sur  
le filtre avec le ri:sidu irisnluble, coniposé principalement d e  
soufre et de  sulfates insolubles, d'acide antirnonique, etc. 

Le filtre est alors incinéré dans un scorilicatoire à l 'entrée de 
la moufle, t rès  lentement, en ayant soin d'éviter toute perte ps r  e n -  
traînement mécanique. Au bout d e  quelquès minutes, le filtre 
est incinéré; on ajoute alors 5 à 6 gr .  de plomb pauvre, un 
peu de  verre de borax et on scarifie. Aussitôt que la scorie 
es1 assez ctiaude, on coule dans une lingotiiira. On détache le  
culot d e  p lomb;  on le nettoie; puis on le coupelle dans les c o n -  
ditions connues. Le bouton d'or obtenu est ensuite pesé. 

La liqueur filtrée, contenant l'argent, est étendue 3 1 l i tre,  puis 

( 1 )  Voir Annales de chimie anargtique, 1899 ,  p.  574. 
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additionnée de  3 ou 4 cc. d'une solution saturée de clilorure de 
sodium. On laisse reposer le tout dans un endroit tiède, pendant 
une nuit Le lendemain, on filtre ; on lave le chlorure d'argent et 
on incinère le  filtre dans les conditions indiquées plus haut, en 
recouvrant, si on le jugeutile, d'un peu de  bicarbonate de soude.  
On  scorifiu et on coupelle, en prenant les p r k a u t i o n s  connues 
pour éviter toute perte d'argarit soit par volatilisation, soit par  
absorption. 

Cette niétliode générale d'analyse donne des résiillats parfaite- 
meiit exacts, et,  quoiqu'elle soit d une exécution quelque peu lon-  
gue (elle exige e n  moyenne cinq jours de travail), sa corninodité 
permet de l'employer presque dans tous les cas. 

Les résultats des analyses ci-dcssous ont été obtenusà l'aide dce 
procédés décrits ci-dessus. 

. . . . . . . . . . . . . .  Cuivre . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Soufre 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Fer 
. . . . . . . . . .  Manganèse..  

. . . . . . . . . . . . . .  Cobal t . .  

. . . . . . . . . . . . . .  Kickel . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Zinc .  

. . . . . . . . . . . . . . .  I'lorrib. 
. . . . . . . . . . . .  Antirnuine 

Arwnic .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  'r~111il~P 

. . . . . . . . . . . . .  Sélénium 
I'li»spliore. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  Argent 
O r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ROUES ELECTROLYTIQCES 

de Butte-City (Kellex: 

REVUE DES PUBLIGATIONS FRANCAISES l 

Allasaiie réactif des sels fcrn.einx, clin zinc métal- 
1iq1ne e t  cl'auti-eu iiiiteiiu - M DE\IGkS (B1~11~ltn d p  ln 
Soczcté de p l m m n c ~ e  d p  B o i d m l x  de juin 190 1 )  - Liebig et  
IVoliler ont montré que les solutions d'alloxane sont eolor8es en 
bleu par les protosels de fer en pr6sence de  l'ammoniaque , 
11. llcnigè. s'est dcmandé s'il ne serait pas possible de se servir de 
I'alloxane pour caractériser les protosels de fer ; mais, ce corps 
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n'étant pas un produit qu'on trouve facilt?rnent dans le  com- 
merce,  il a clierclié le moyen de prbparer un r6actif allo- 
xaniquc sensible et stalile en partant de  l'acide ur ique,  qu'on 
peut a i s h i e n t  sr: procurer. 

II prend 2 gr. rle cet acide, qu'il iritrocliiit dans un hal:on avec 
2 cc. d'hzO3II h 4 0 U  Bnuiné; il se produit uno r6nction accorn- 
pagnke de dégagtwent de vapeurs iiiti,eusi~s ; lorsque cette réac- 
tion est terminée, hl .  Denigi's aclii>ve la tlissoliition (le l'acide uri- 
que el sa transformation en alloxane en ajoutant 2 cc. d'eau 
d i s t i l lk ,  et i l  cliaufe jusqu'à c1srific:atiori du  iiiblange ; il corn- 
plhte crisuite 100 cc. 

Si I'ori prerirl quelques cc. d c  cette solutiori, qu'ori y ajouteurie 
solution de sel ferreux r t  une ou deux goiittcs de  lessive des sa- 
vonniers. il se produit urie belle coloration bleur., qui passe au 
jaune clair,  par suite de la transfoririation du sel ferreux eri sel 
ferrique. Ori peut ainsi t lke le r  le  fer a u  mininiiirri daris une so- 
lution n'en contimant pas plus cle 1 cenlihiic: tie rriilligr. 

JI Dtinigi:s a pensé que le rciactif alloxanique airisi préparé 
pouvait servir à caracl6riser le zinc iiiétallique et inéiiie d'autres 
métaiix, et ses prévisions se sont r&alis6es; en mettant une laine 
de zinc dans un tube contenant 2 oii 3cc .  du  réactif r n  question, 
e t  en portarit i l 'kbuilition, i l  se dkgage rlr i'iiv irogkne qui ,  à 
l'état naissant, trarisforiiie l'al loxnne eri allox:iritirie et l'acide ni- 
trique eri nitrate d'aininoriiaquc, (ln aiiporlant ainsi tous les 
éléments nAcessaircs h la ïorination de  1 acide purpur ique ;  ce- 
lui-ci se combine au zinc pour forint,r t l i i  purpurate  de zinc. 
Cette r6actiori se traduit donc par  la prorliiction d'iirie coloratiori 
jaune, qui devient orarigé, s'il y a une suflisante qiiantitt! de  pur- 
purate  de  zinc fornié. 

Avcc le niagnésium, la coloration est carmin ; avec le cad- 
mium.  on obtient une teinte grenadine ; le Ter dorine une teinte 
jaune brunàtre ; le nickel el le cobalt, une coloration orangé ; le 
marigani:se, une coloration rouge carmin: moins interise que celle 
qui se prodiiit avec le rnagnksium. 

Pour  celles de  ces coloratiori:. qui sont communes à plusieurs 
métaux, on peiit les diffkrencier en ajoutant unc ou deux gouttes 
de  lessive (le' savonniers ; on a alors, avec le zinc et le cadiniuni, 
une coloratiori carmin , a v w  le iiiagnésium. une teinte violette ; 
avec le irianganPse, bleu-violiit ; avec le fer. bleue ; avec le 
cobalt,  rouge bordeaux ; avec le nicltel, sépia , puis rouge 
foncé. 

IDosage ilcs p~i~si~ll i ites R I F R I ~ I ~ S  m i 1  I I I O ~ B I I  de I' io-  
durr dr potiissiiiiii - R I .  hl.LAl:!) ( J o i r r i m l  de p i ~ r w m n c i r  et 
di. chintic du I P r  tl6cenil)re 1901). - Le plue siniple des proc6dés 
de dosage des persulfates alcalins consiste à les nietti'e en contact 
avec l'iodure de potassium ; il y a mise en lilierté d'une certaine 
quantité d'iode, qu'on titre à l'aide de I'liyposulfite de soude. 
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M M .  Rupp et Rloreaii consitlbrent ce procktlé corrirrie donnant 
de bons rku l ta t s ,  si l'on a soiri tl'opkrer en liqueur acitle ( i )  ; 
d'autre part, blJ1. I n i l ~ r r t  rt Moiirgues, qui  orit opéré sur  un 
persulfate de  potasse pur ,  ont riiontré que ce mode de dosage 
tlonne constamriient des  résultats trop faibles, soit qu'on opkre 
en milieu acide, soit qu'on agisse sur  une liqueur neutre .  

31. Allard a ,  di: son cQtC, essayé cc procédé. et il a opéré sur  
un persulfate de  potasse obtenu par  d o u l ~ l e  d h m p o s i t i o n  entre 
du  persulfate d'amrnoriiaque et (lu clilorure de potassium. 

II a mis en préserice Ji) cc. d'une solution a 1 p. 200 de ce per -  
sulfate de  potasse, 20 cc. d'une solution d'iodure de  potassium à 
25  p.  100 et 2 cc. de SO+I12. AprCs une Iieurc r t  quart  de  contact, le 
rlosage a 6th etfectiit':, e t  'il. Allard a trouvi: 108 p .  100 de persul- 
fate de  potasse ; au l,out d'une Iieurc et t leii~ie, il a trouvr 106 
p 100 ; au bout de trois lieurcs, 107,8 p .  100 .  

Le dosage en milieu acitle dorine donc des cliilTres trop forts. 
Dans urie d(:uxibme d r i e  d'expi:rienccs, hl Allartl a opkré 

dans les i i i h e s  conditions, sauf suppressiori des 2 cc. de SOt I I~ .  
Au bout de quirize minutes, il a trouvé 96,68 p. 100 ; au bout de 
trente rriinutes, 99,g. i  p .  400 ; au bout d'iinelir:ure, 100,k p. 100; 
au bout de deux heures et demie, 100:ri: p .  100. 

Ces espkricirices prouvcnt qu'cri opnrant cn liqueur. neutre, le 
dosage des persulfates alcaliris par  I'iotlure de  yotassiurri donrie 
~ P S  résultats très précis, si l'on a la précaution de laisser les 
liqueurs en coritart pendant urie licure environ. 

Ce motle de dosage s'applique au persulfate d'ainmoniaque 
aussi bien qu'au persulfate dc potasse. 

I)ois~gc tlii ki-. - JI. 1'. KICOLAR1)OT (Conzptes v e ~ l i h t s  d e  
1'Acndihnie des sciences, octobre 1901, p .  686). - 1,'auteur reprend 
l'btudr des ouyi:lilorures ferriques (le BC?cliamp et inet i profit le 
fait suivant, observé par Wyroubotf, qu 'une solution d e  chlorure 
ferrique neutre. maintenue à l'i.bullition, brunit,  e t  qu'en y 
ajoutant ilne solution d'uii sulfate, il y a précipitation de  sulfate 
d'un oxyde rle fer condensé. 

L'autcur a obscrv6 que le  clilorure ferrique rnairitenu à 1-5 
d ~ g r k s f o r m e  unecoinbinaison complexe dans laquelle le rapport 
de Fr a CI est &al à 1 ,  et dont le sulfate est insoluble. 

Voici le mode opératoire : 
Le coniposé (alliage) est dissous dans l'eau régale ; on chasse 

A z 0 3 H  par HCI à I'P,Liullition et l'on cliautTe à 125 desr(% pendant 
4 heures;  on  btend i 500 cc. daris un ballon ; on porte à 1'el)ulli- 
tiori; on ajoute 1 gr. de  sulfate tl'aminoriiaque et l'on fait bouil- 
lir perirlarit un quart  tl'lieurc ; or1 laisse alors le prtkipité se ras- 
sem1)ler et on filtre sans arrêt  sur  un filtre à tissu serré .  

(1) Voir .4n?zules de chimie analytique, 1901, p. 214. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S'il existe du mercure et du  cadmium, dont les chloruressont 
volatils à 1 2 1  degrés, on  neutralise exactement avec d e  l'a:iii~io- 
niaque et l'on ajoute du sulfate tl'aminoniaque ; on fait bouillir ; 
on filtre; on neutralise de nouveau par l 'ammoniaque et l 'on fait 
bouillir sans addition de sulPate ; la séparation est alors com- 
plète. 

Les plimphates. arskniales, rriolybilales, variaciates, se préci- 
pitent en même temps que le fer ,  dont on peut les &parer  par 
fusion, ce qui facilite l'analyse des alliages et des aciers spé-  
ciaux. L. L. 

Eiiipoiwouneiiieut pwi- le ziiic pimol-enmit d e  1'i-iiinll 
d'un iisfensiïe tle eiiisiiic éiiiniïïi-. - 41M LESCOEUR et 
VERMESCH ( B u l l l h  du Syndicrit des phaiwrtci~ns d u  N o ~ d  (le jan- 
vier-f6vrier 4 901 .) - M M .  Lescceur et  Verrnescli ont eu l'occasion 
de  constater, à Lille.des pliénomi.nes d'intoxication cllez plusieurs 
personnes faisant partie d'une merne Ininille. Tout d'abord, ils 
songhrent a des accidents de botulisme, dus à I'ahsorption de  
viande avariée; les symptômes éprouvés consistaient en voinisse- 
ments incessants, coliques, di.jcctions non sanguinolecles, soif 
ardente. L'arialyse cliimique des alinlents (bouillon, viande et 
légun~cs)  ingérés par les victimes de  I'einpoisonnement permit 
de  constater la préserice du zinc. Ces aliments avaient été prépa- 
rés dans un grand pot-au-feu en fer h i a i l l é ,  bleu extkrieure- 
rrient et blaric à l 'intérieur ; I'kiiiail d e  ce pot-au-feu contenait 
du  zinc. 

La ~nét l iode employée pour l'analyse a consisté à dksorganiser 
la inatihre organique par  le chlorate de  potasse et l'acide chlorliy- 
d r ique  ; après  destruction de la matikre organique, le liquide 
a été traité,  eri liquide chlorliydriqiie, par l'hydrogène sulfurit ; 
le  précipité formé a été séparé ; le liquide filtré a été additionne 
d'acétate de soude et  soumis de noui eau à l'action de  I'liydro- 
gène sulfurk ; le nouveau prkcipité formé contenait le zinc à l'état 
de  sulfure, mSlé à du  sulfure de fer e t  à des matières organi- 
ques ; après lavage à I'eauchargce d'liydrogbne sulfurd, le préci- 
pité a kt6 calciné dans un  creuset de  porcelaine ; les cendres  ont 
kt6 traitees à l'4l)ullitiori par  S O P H ~  dilu6 ; il s'est foriiik iirie solu- 
tion jaune (contenant du  fer), qui a kt6 neuiraliske par le ca rbo-  
nate d a  soude ; on a fait bouillir  avec l'acétate de  soude ; on a 
filtré e t  on a cherché le zinc dans le filtratum par les rkactions 
caractkis t iques de  ce métal : formation, avec l'hydrogène sulfuré, 
d'un précipite insoluble dans le sulfliytlrated'amiiioniaqiie. solu- 
ble diiris H(;l ; formation, avec le prussiiite jaune, d'un précipité 
soluble d a m  la polasse à cliaud ; formation, avec le carbonate de  
soude, d'un prkcipité blanc. gklatineux, qui ,  liumccté de  nitrate 
de cobalt e t  chauffé, donne une coloration verte. 

La présence du zinc cians l'émail étant établie, il y avait lieu 
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d'expliquer pourquoi l'on avait pu se servir d e  la marmite  pen- 
dant assez longtemps sans qu'il se produisit aucun accident ; 
M?I. Lescœur e t  Vermescli font remarquer, i ce propos, que  
l'émail de la marmite  abandonnait facilenicnt le zinc qu'il con- 
tenait au contact (les liquides acides ; il faiit donc, admettre  qiie, 
le jour où les accidents d'intoxication se sont produits, les ali- 
ments du pot-au-feu possédaient une acidité qui  rie s'était jamais 
manifestée, e t  cette hypothèse est rendue vraisemblable par  l a  
forte proportion de  légumes (carottes, céléris, e tc . )  riches en aci- 
des organiques qui avaient été mis dans la marmite. 

En ce qui concerne l'attribution des accidents au  botulisme, 
MM. Lesceur  et Vermesch font oliserver qii'eri gérihal,  les syrrip- 
tôines d'intoxication dus aux viandes avaibi(ies n'apparaissent 
jamais que plusieurs heures après l'ingestion de ces viandes, ce  
qui semble confirmer l'opinion de ceux qui considèrent le  botu- 
lisme cornine une maladie microbienne. D'après MX. Lescœur et 
Verrnescli, il suffit que ces pliénomènes se manifectent peu de 
temps après l'ingestion des alinients pour  qu'on soit autorisé B 
écarter I'liypotliése d'accidents dus a des viandes avariées, et,  si  
l'on se trouve en présence d'accidents assez graves, on doit soup- 
çonner un empoisonnen:ent par le cuivre, le zinc o u  le plomb, 
et recourir le plus rapidement possible à l'analyse chimique. 

Dans I'espkce observée par  MM.  1,escœur et Verrnecsh, les ma-  
lades guérirent assez rapidement ; on leur a atiministrb d u  lait 
et de l'eau albumineuse et, le lendemain, ils étaient rétablis. 

Comi~~aedtioii du coltrstlriisn de fcaaiiiie. - 31. I I .  
L A J O U S  ( ' Jowrml  d e  phlzmcicie ~t (le chimie des I.5 août et iCr sep- 
tembre 1901). - Le colostrum de femme est un liquide jaune! 
plus ou  nioins épais et visqueux, coagulal~le par la chaleur, 
alcalin au tournesol, devenant filant lorsqu'il est additionné d'am- 
moniaque. 

IIistologiquerncnt, il est caractérisé par les corpuscules de 
DonnP.. forriiés par  l'union de  globules graisseux réunis daris une 
membrane de cellule avec noyau. 

iivant, pendant et  immédiatement aprés la parturition, le 
colostrum ne renferme que (le l'alburnirie avec de  la globuline, 
niais sans caséin<: ; celle-ci apparaît  bieritbt! tandis que l'albu- 
niirie diniiriue et  disparaît coiriplèterrierit riu boiit de qiielqiics 
jours. 

Les résultats indiqu6s par les chimistes relativement à la 
composition du colostriirn ont Sté obtenus en soumettant ce 
liquide au méme procédé d'analyse que le lait, et les seules 
matiPres dosées jiiçqu'ici ont été : les niatibrt:~ protéiques (caséine 
et albumine), le beurre, le lactose el les sels; quelques cliiinistes 
signalent des principes ind6terminMs. 
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11 est surprenant que l'attention des chimistes n'ait pas été 
éveillée par la viscosité du  colostrum, qui fait penser à la pré- 
sence d'une mucirie. 

Voici, d'ailleurs, les divers procédés analytiques auxquels le 
colostrurn a étb, soumis jusqu'ici : 1 0  on a dosé la matière grasse, 
le  lactose et  les cendres, et on a calculé les albuminoïdes par 
différence, en retranchant le  poids des éléments dosis de  celui 
des matiares fixes ; 2" on a dosé, non seulement la malibre 
grasse, le lactose et les cendres ,  maisencore la caséine et I'albu- 
mine,  e t ,  en retranchant di1 poids des maLiPres fixes le poids des 
élénients dosés, on obtient le  poids des principes indkterniinés ; 
3 O  on  a employr': u n  procbdé consistant dans les o p h t i o n s  sui- 
vantes : verser 10 cc. de colostruin dans 100 cc. d'alcool a 9a0 ; 
recevoir le coagulum sur  un filtre sbclié à 100 degrtis et  taré ; 
laver à l'alcool à 95; afin d'enlever le lactose et la plus grande 
partie du  beur re ;  laver i 1'i:tlier pour enlever le reste du  bcurrc  ; 
seclier le  filtre à 100 degrks et peser ;  on calcirie le filtre e t  on 
retranche le  poids des cendres  du  poids du coagulum pour avoir 
le  poids des albuminoïdes. 

NOUS publions ci-contre uri tableau qui indique les résultats 
qu'a obtenus hl .  Lajoux en proc6dant récemment S des analyses 
de  colostru in .  

L'examen des chiffres de  c e  tableau montre que le dosage des  
matières prol6iqiies p a r  l'alcool dorine approximativement les 
mèmes chiffres que le  dosage par  diffitrence ; il montre encore 
que,  tlans les premiers jours qui suivent l'accouchement, le  
poids de  ces matières protéiques est plus élev6 que tlans le lait 
fait et que ce poids diiiiiniie rapidement;  quant aux matières 
désignkes sous le riorn d e  matières azotees ou  rriatiéres protki- 
ques, elles ne sont pas formées exclusivement de cascine et d'al- 
bumine ;  elles renferment de  la mucine, qui  est beaucoup moins 
azotée. 

E n  examinant le tableau ci-contre, on voit que le  poids du  
lactose, dans l e  colostrum, est plus faible que  llans le lait, et que 
le  colostrum contient plus d e  principes niinbraus que  le lait. 

Quant a u  beurre ,  sa proportion varie ; elle peut ê tre  égale, 
inférieure ou supérieure à celle qu'on trouve dans le lait ; on 
ne doit pas oublier,  d'ailleurs, que  la proportion de beurre  
auçinerite progressivement du comrnencement à la fin d e  la 
t ra i te ;  I'indicc de  rki'raction, ti6terniiné avec le réfractorn6tre 
de Zeiss, est d'autant plus élevé que le colostrum est plus jeune; 
même pour le  lait de femme fa i t ,  l'indice de réfraction est 
toujours plus élevé que celui du lait de  vache (de 1 , 4 5 9 0  a 
1,5620) et  se  rapproche d e  celui d e  la margarine (1,6650 a 
1,47U0). 

Les chiffres que  donne M. Lajoux permettent d e  suivre, pres- 
q u e  jour  par  jour, les cliangements hprouvés, dans sa coinposi- 
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tion, par le  colostrum d'une niBrne feniine (no' 1, 2 ,  3 ,  4 et  5) .  
Ces inErnes cliiffres et ceux (lu no 1 0  prouvent combien est 
varialile, d'une ferniiie i l'autre. la tliir6e rie la piiriiirle colos- 
t ra le .  

Lacl«-mrtc l i ie .  - Cette matière spticiale, que contient le colos- 
t rum et  qui comnluriique à ce liquide urie consistance visqi~euse 
est, pour  II. Lajous, une inucine, à laquelle i l  donne le nom de 
Inclo-rnucim . 

Cette iniiciric rend certains colostrums tellement visqueux 
qu'il est difficile de  traiter par  l'eau bouillnnte, en vue du  
dosage d u  lactose, le mélarige de sable et de lait desséclié, prba- 
lablement épuisé par  l'éther. La solution sucrée obtenue est 
mucilagirieuse et précipite par l'acirle acbtique, ce qui ri'a pas 
lieu p o u r  les solutions obteilues dans Ics niénies conditions 
avec le  lait fait. 

Parfois, la lacto-mucine se dépose spontani:riient sous foriue 
d'une gelée trarisparente, qui se préscrite, au microscope, comme 
composé d'une niatikre aiîiorplie rent'er~iiarit de rares globules 
gris e t  quelques corpuscules de  Donné. 

Celte gel& peut SLre purilice par des lavages avec l'eau distil- 
Ice, niais ces lavages diiiiinuerit son vo!uiiie, attendu qu'elle se 
dissout lentement dans l'eau, prohablenierit cri se  iiiotlitiant. 

Elle est soluble dans les solutions alcalines et dans l'acide 
clilorhydrique concentré ; sa ~o lu t io i i  daris le carboniite de  po- 
tasse est prkcipitc'>e par  I'acido nit,rique; lin exci~s de  cet acide 
redissout le  précipite. 

Ses solutions ne sont pas coagulées par  la chaleur ; elle pos- 
sede la plupart des réactions des mstikres albuiiiirioïdes,et, chose 
reinarquül)le, si mul t ip l ik  qu'aient été  les lavages, l 'eau lui 
erilkve constainment uris sul~stance rérluijarit netternerit la liqueur 
cupro-potassique. 

Le déph1 muqueux qu'on observe daris certtiiris colostrums est 
donc une rnucirle CI.(Z;IJ, c'est-à-dire un glrrco-prof i ide .  

Cette niucine ne se dhpose spontanéinerit que  t i ' k  exception- 
nellement, inais on peut en obtenir la prkipi tat ion au moyen 
de l'acide ac&ique ; la miicine purifiie,  li\-ilrolyst:,~ par  les acides 
niinéraus étendu?;, clonnc une solut,ion rkluisnnt la liqueur 
cuprn-potassique. 

M .  Lajoux n'a pu o i~ ten i r  jusqu'ici qu'une fail)le quarilité de 
1acto.rnucine pure: s6pari:c romiiie il vient tl'ctre dit  ; il se 
réserve d'en faire une étude approforidie lorsqu'il aura p u  en 
recueillir une quantité suffisante ; en atteiidant, il s'est livré à 
urie sPrie d'espériences qui ont porté sur le  z o a y l i i n i  formé 
par  l'alcool da!is le  colostrum : ce coaguliim, la\.ti comme il a 
été dit  plus haut,  rie retient que dei traces de glucose; pour 
aclievcr de le purifier, II. Lajoux délaie iI;rris 50 cc. d'eau le 
coagulum résultant du traitement (le 10 cc:. dc r:olostruin; il 
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iriet ensuitc: le mélange dans un dialyseur dont le septurii a 13 
centirnétrej de t1iami:tre ; aii bout di: vingt-qiiatrt: Iieiires, l ' m i  
du vase extkrieur réduit la liqueur cupro-potassique ; en 
prolongeant la dialyse pendant plusieurs jours, e t  en cliarigeant 
l'eau du  vase extérieur, on constate que l'eau contient toiijours 
une matière réductrice; quant au contenu du septum, il possède 
é g a l m e n t  des p r o p r i é t k  rckiuctrices, et cette action augmente 
si l'on fait bouillir  le liquide avec un acide minéral dilu6 (il faut 
neutraliser la liqueur avant d'ajouter le  r h c t i f ) .  

JI. La,joiix a tentt': d'isoler la matière rédiicti'ice de la lactn- 
inucine en neutralisant par l'eau de  barytc le liquide rCsultant 
de  l'hydrolyse par S()\f12 dilué : la presque totalité des :ilbumi- 
noïdes se précipite avec le sulfate de  bary te ;  le filtratiim, &va- 
poré au bain-marie, ahr idonne  un  résidu sirupeux, ayant une 
saveur légèrement sucr le  et une odeur  de  nié!asse, réduisant 
lentement, mais abondanimerit, la liqueur cupro-potassique. 
Cette matiére sucrée contient une petite quantité de  matières 
albaminoidcs ; les essais de purification par le sous acétate de 
plomb auxquels s'est livré RI. Lajoux rie lui ont pas donn6 de  
bons rdsultats. Le dosage de  la niatikre réductrice reste donc 
incertain, e t  cela, d'autant plus que le terme de la rkaction est 
souvent diflicile à saisir. 

Ci le coa~ul i i in  îorrné par  l'alcool est bien un mélangr de  
matières albuiriirio'iiles et de iriucirie, sa teneur eri azote doit 
étre irifkrieure à ce qu'elle serait s'il était form6 exclusivenient 
d'albumine et de caséine; c'est ci: que  l'expérience démontre .  

En eKet, dans une des analyses qu'a faites M. Lajoux, il a 
obtenu un coagulum qui, rapport; au litre, pcsait 57 g r .  90 ,  ct 
qui a doriri6 6 gr.  72  d'azote : ce chiffre. inultiplié par 6 .397,  
correspond à 4 Q r .  '38. Il y a donc un écart de 1L gr.  92, qui 
reprken te  la partie non azotée de la miicine, et qui correspond 
nécessaireinerit à une quantitk plus élevée de  mucine, ce qui 
abaisse d'autant la teneur du  colostrum cn matières albuminoïdes 
vraies. 

Snlicglage des cmiscrwes de toiuntes. - RI. CARLES 
(Socidù de ~ n e d e c i ~ r e  e t  d~ ch , iw .g ie  de R O ~ I ~ ~ J I Z U X ,  séance du  i i octo- 
bri: 1904). - M. Carles appelle l'attention sur  un procédé decon- 
servation des conserves de tomates, qui consiste à les additionner 
de  1 gr .  de  salicylate de soude par litre de conserves. Dans cette 
proportion, ce sel est décomposé, e t  il se forme O gr. 85 d'acide 
salicylique. Etant donnée la grande consornmat.inn (le conserves 
de tomates dans certaines familles, on peut craindre qu 'une telle 
proportion d'acide salicylique n'occasionne des accidents. 

wnlitllr fiilsifieq-, - 11. I,ECO.\[TR ( l l i r / l r / i r i  r l ~ ' s s ç i r i ~ ~ e , s  p / r / r ~ -  
~ ~ z r i c o l ~ ~ ! ~ i y i i ~ ~ . s  de  décembre 1901). - Il arrive parfois que des 
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vanilles de qualité inférieure o u  épuisées sont recouvertes de 
cristaux d'acide benzoïque destinés a leur  donner l'aspect de la 
vanille givrée. On peut reconnaitre la fraude en recherchant le 
point de fusion de  ces cristaux, mais on peut, p a r  un  procédé 
plus simple, distinguer le givre naturel du  givre d'acide ben- 
zoïque : on fait dissoudre dans l'alcool un peu d e  pliloroglucine 
placée dans un  verre d e  montre  ; on ajoute au  liquida un peu 
d'HCI, puis on  place dans le  mélange, à l 'aide d'une aiguille, un 
cristal de  givre ; il se produit une couleur rouge, si  le givre est 
de  la vanilline; o:i n'observe aucune coloration avec le givre 
d'acide benzoïque. 

- - 

~~~~~~~~~clic dia potcissiuiii. - hl. ILEICHARD (Cl~emilier. 
Zeil., 1901, Rép. 280). - L'auteur prtkoriise I'erriploi d'une so- 
lution saturée d'acide picrique uti de picrate de soude; le picrate 
de  potasse est ericore moins soluble que le chloiure double de 
platine e t  de potassium (1  p. 260); il y a tout lieu d e  recominan- 
der  l'emploi du picrate de soude trés soluble. Le picrate de po- 
tasse se sépare sous forme d'aiguilles. La réaction est encore sen- 
sible avec une solution à l i 2  p .  100 d e  potassium. Elle peut 
égalenient servir pour la recherche du  casium et du  rubidium, 
les picrates de ces deux niétaux étant encore moins soluhles que 
le  picrate de  potasse. Il est nécessaire d'éliminer préalablement 
les sels ammoniacaux, qui  donnent naissance à des précipités. Les 
sels de  lithium et de  sodium n'exercent aucune influence sur  la 
réaction, mais il est lion de transformer en chlorure les carbona- 
tes, pa r  addition de  la quantité d'HC1 exactement nécessaire. En 
présence du cyanure d e  potassiuiri, i l  se produit nrie coloration 
brune ,  lorsqu'on ajoute la solution d e  picrate de soude. Cette co- 
loration est due  a la formation d'acide isopurpurique o u  d'acide 
picrocyanique. Les ferrocyanures, ferricyariures, sulfocyanu- 
res  ne donnent pas cette réaction. C. F. 

l~ecliei~che de l'nil~lcn quantitén d'~i*muic damis leu 
niatières diuieutctires. - R I .  J .  C. BEliNTHOPP (Zeits. f .  
nnalyt .  Chernie, i 902 ,  p.  I I ) .  - Ordiriairemeiit, il y a une grande 
difiiculté à d6celcr la présence d e  l'arsenic dans les matières ali- 
meritaires à I'aide de l'appareil d e  Narsli. 

Les mütliodes diverses erriployées pour  la destruction des 
matières  organiques sont très inconimodes, à cause du  temps 
qu'elles nécessitent. Une grande simplification est donnée par la 
m6tiiode suivarile, qui n'exige pas la destruction d u  carbone lors- 
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que les suhstances organiques sont dissoutes dans I'eau et inéme 
pour des quantités trés faibles d'arsenic. 

Cette mkthode a étB trouvée en exécutant des esp6riences 
ayant pour but de reclierclier la présence de  l'arsenic dans des 
hiPres et de séparer ce corps d'avec d'autres substances, telles 
que l'antimoine, les sulfures. En premier  lieu, il faut reniarquer 
qu'il n'est pas possil~le d'employer la méthode de Gutzcit, à cause 
de  la grande [iroduction d e  mousse lors du  passage de I'hydro- 
gène sulfuré et d e  la prkseiice d'albuiiiirio'ides. 

L'auteur ulilise, dans ses reclierrlies, l'action du  brome sur  
une cornbinaison arsénicale en présence de I'aninioriiaquc et  la 
pri:cipita\iori par  la riiixtiire ~nagriésie~irie eri préserice du  phos- 
phate de soude, le précipité de phosphate amrnoniaco-inagnésien 
entrairiant le précipité d'arsériiate. 

L'auteur emploie la métliode suivante pour la reclierclie de  
l'arsenic dans la bikre : 

On verse dans un litre (ou plus) de la bière à analyser qiielqiies 
gouttes de  brome ; on agite de  terripi en tenips et on laisse en 
contact pendant 12 heures ; on ajoute alors 5 cc. d'une solution 
de pliospliate de soude et  10 cc. de inixture magnesienne ; on 
laisse au repos pendant 24 heures. 

On dCcante la solution claire et on recueille le précipité s u r  un  
filtre ; on  le  lave deux fois avec de  I'eau ammoniacale a u  1/3, 
et, sur  le  filtre, a rec  50 B 100 cc. de  SObHP au 118 chaud ; on 
recueille cette solution dans le flacon où  s'est faite la précipitation 
et  où il reste encore quelques cristaux qui se dijsolvent égale- 
ment. Cette solution est introduite dans un ballon de Kjeldahl, 
additionnée d'un peu de nitrate d e  potasse et chaufli:e jusqu'a dé- 
coloration. Dans cette dernière partie, on détruil les matières albu- 
minoïdes. La solution est alors préte pour  l'application de  la 
méthode de  Gutzeit, hlarsli ou tout au t re ,  appl icableà la reclier- 
clie de  l'arsenic. 

Pour esçayer la sensibilité de  la méthode décrite ci-dessus, 
l'auteur a pris une goutte de liqiieur de Fowler  (O,OOU5 g r .  
d'acide arsénieux) dans 250 gr.  de  bouillon additiorine de quel- 
ques gouttes de  brome. 

Après 42  lieures de repos, il a décanth la solution surnageante 
e t  agité le reste avec 200 cc. d 'eau ; i l  a décanté à nouveau après 
repos, et il a e x p r i ~ n é  dans un linge le  précipité formé. AprBs 
addition de  mixture magnésienne a u  liquide provenant de  I'ex- 
pression, comme il  a été dit  plus haut, i l  a obtenu A l 'appareil de 
Marsli un  miroir  t rès  net. Il est certain qu'une quantité dix fois 
moindre d'arsenic donnerait encore un anneau caractéristique 
l'appareil d e  hlarsh. 

Cetle méthode est applicable à la bière, aux sirops, etc. Pour 
les sirops, on en prend 5 0  gr., qu'on étend à 500 cc. 

L'auteur cùritinue ses reclierclies, afin d e  rendre sa  méthode 
quaritilative. L. L. 
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61 6) .  - A O gr.  5 de  minium finement tamisé, on ajoute, dans ;ri 
petit ballon, u n  peu d 'eau,  puis 25 cc. d e  solution décinormiile 
d'hyposulfite d e  soude et 10  cc. d'une solution à environ 30 p .  
100 d'acide acétique. La dissolution effectube, on ajoute 1 0  cc. 
d'une solution d'iodure de  potassium a t p. 10 et 2 a 3 cc. d'io- 
dure  de zinc et  d'arriidon et  l'on Litre I'encks d'liyposulfile avec uiie 
solution décinormale d'iode; la quantité de solution d'iode em- 
ployée, multipliée par  239 (poids mol6culaire du bioxyde de 
plomb), donne la teneur pour 100 du minium en hioxyde de  
plomb. La fin de  la réaction est indiquée par le changement de  co- 
loration d u  liquide, qui ,  du jaune citroii, passe au jaune sali:, par 
suite de la formation de  l'iodure d'amidon. 

C.  17 

IBosage tlu permanganate de  potasse ii I'aitle de 
l'li2;posiilfite de striide. - RI. A .  ALANDES (Z~ i l s .  f .  unulyt. 
Chenlie, 1901, p. 574). - L':tuteur a établi, pa r  des essais quan- 
titatifs, que  la réaction entre le permanganate de  potasse et I'liy- 
posulfite de  soude a lieu d'après laformule:  

Cependant il peut, a coté de  cette réaction, s'en produire  une 
au t re  suivant 1'Cquation : 

2 K &In O' + 6 Kao S: OJ = 3 Ra3S'O" 3 Ka? O -+ f Ii'O + 2 Jln 03. 
C. P. 

Soluhllité de quelques wels. - M M .  H . 4 .  GREENlSH 
e r  P.-A. UPStlER SMITH (k'l~ni.n~nceufica1 Joici.~ia/, i901,  p .  774 
et 806). - Les cliiffrcs suivantsindiquent la q u n n t i t i :  d'eau néces- 
saire pour  dissoudre i partie de  sel : 

Carbonate ù'a~rimoriiaquc : 3.96 16 degrés 6 ( (  gr. d e  sel est 
neutralisé par  18 c. cubes d'acide sulfurique n o m a l ) .  

Bicarbonate de potasse : 3.21 à 16 degrth 1 .  (1:ésidu au rouge:  
6 9 p .  100). 

Bicarbonate de soude : 11.08 a 15 degrés 5 .  (On peut tolérer, 
dans ce produit,  2 p .  100 de carbonare neutre ; pour s'assurer 
que cette limite n'est pas dkpassée, il faut dissoudre i gr.  d e  sel 
dans 40 CC. d'eau, en agitant trks Ikgiireiiient, et ajouter la 
solution 9 cc. d'acide sulfurique décinormal ; l'addition au mé- 
lange de deiix gouttes de  solution da pliénol~ilitaléine rie doit 
pas produire de coloration). 

Carbonate d e  potasse anhj-dre : 0.9 1 à i 5 d e g r k  5 .  
Carbonate d e  soiide a 10 IlZ O : 4.66 à 15 degrés.  
Carbonatede litliinc : 7 2 . 8  a 45 degrés 5 .  
I%ospliate d'arriirioriiaque : 0.76 à 14 degris 7 .  (Résidu au 
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rouge : 85 p. 1 0 0  de pyroptiosphate de  magnésie? provenant du  
précipité ohlenu avec le sulfate de  magnksie ammoniacal). 

Pliospliate d e  soude : 6.91 a 1 5  degré:. 
Azotate de potasse : 3.77 à 15 degrCs 5 .  
Permanganate de potasse : 18.7 a i 5  degrés 5 .  
Arséniate de soude anhydre : k 83 à $ 3  degrés 3 .  
IIypophasphite de soude anliydre : 6 . 9 2  à 15 degr& 5 .  
Azotite d e  soude : 1 . 3 ü  à 13 tlegrés 5.  
Salicylale de soude anhydre : 0.93 ; hydraté : 0.88 a 15 degrés. 
Sulfite d s  soude a iU'0 : 2 . 0  à 15 degrés 5 .  
Sulfopl ihate  d e  soiidc : 5.48 à 1 4  degrés 7 .  
Acétate de plomb : 2 . 3 7  à I 5  degrés 5 .  
Acétals de potasse sec : 0 . 4 2 2  ; hydraté à i G  p .  400, 0 , 3 7 9  à 

15 degrps. 
Chlorate de potasse : 16.53 à 15 degrés 5 .  
Bicliromatc de potasse : 9.93 a 15 ticgrés 8 .  
Benzoate d'ammoniaque : 5.10 a 14 degrés 4 . .  
Benzoate d e  soude p u r  anhydre : 1 . 7 2  à 45 degrés. 
Ilenzoate de  soude commercial : 1.68.  
Borate de soude : 23.69 à 16 degriis 4. 
Sulfate potasse : 9.65 à 15 tlegrés. 
Sulfate de soude à iOI1W : 2.88 à 14 degrés 7 ; 2.68 à 15 

degrés 2 ; 2 . 4 &  à 15 degrés 8. 
Hydrate de  chaux: en Cao, i80 ; en Ca (OII)s, 590 a LJ'degrés5. 
Potasse caustique pure : 0.882 ; çornmerciale à 87,s p.  100 de 

KOI1 : 0. 7 7 2  à 13 degrés 5 .  
Citrate de potasse pur  : 0.65 ; commercial à 94 p.  100 : 0 .61  h 

15 degrCs 5 .  
Tartrate neutre de potasse a i 2 H2 O : 0,658 a 16 dcçrés 7 .  
Taitrate acide de potasse pur  : 2 2 5 . 3  ; corrirriercial & 9 7  p.  100 ; 

218.6 à L4 dcgrbs 4.  
Tartrate de potasse et de soude a 41120 : 1 . 3 9 2  ; anhydre : 1.868 

a 15 degrés. A.D.  

I9osqa: du iiiiaii;~iti~i.sa: dami* I'ucler et Ee fer. - M. u. 
BOE,Ri\iEK (Stcil~/ 1 ~ 2 d  Eisen, 1 9 0  i ,  ( 2  1) .  p. 1 i 6 7 ) .  - On pèse 
4 gr. tle l'éctiantillori à arialper ,  qu 'on introduit dans un ballon 
d'Erlerirncyer, et  ciri dissout daris G O  cc. cubes d't\ï.0311 (densité- 
1 ",; on porte i I'iibullition et l'on ajoute uric pincée de bioxyde 
de l ~ a r y u m  ( O  gr. 03 suffisent); lorsque la tlissolutiori est termiri&e, 
on ajoute 5 cc. d 'HU. 75 cc. d'eau et l'on purte pendant 5 a i mi- 
nutes à l 'ébullition, de  niaiiihre à cliasser le clilore; i la solution 
refroidie on ajoute 20 à 25 gr. de carbonate de soude ; on dilue 
avec de l'eau a 6 ou 700 cc.; on cliautfe; on précipite le fer par  
l'oxyde de  zinc et l'on titre au permanganate de potasse. C. F. 

3. H. - Lit- ~ ~ 1 1 1 ~  riiotlifii~ation itpportikc 11 unr: rii6lliodi: connue  est c i~ l l c  
consistant ii i t joutcr O gr.  03 d c  bioxyde de  bai,)-uiri. 
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Influence d'un long parcours sur la composition 
de l'eau il dilfkrentes époques a l r :  l'année. - M. 11. 
MhSTB-AL'M - (Keils f .  n j lgpu .  C h m i e ,  4901, p. 31). - La plus 
grande partie de l'eau consommée par la ville d e  Lisbonne est 
fournie par  1'Alvellia ; cette eau parcourt 114 kil. de  canalisa- 
tion, en partie souterraine. en partie à ciel ouvert ; e n  été. il 
arrive journellement 2& à 26.001) mètres cubes d'eau. Pour 
rechercher les variations que peut subir  la composition de l'eau 
dans la canalisation, pendant un espace de trois jours, l 'auteur a 
analysé des échantillons prélevés à la source et a l'arrivée au 
réservoir B trois jours d'intervalle ; cette étude a été faite e n  iriars 
e t  e n  avril, après la période des pluies de printemps, e t  en sep- 
tembre-octobre, aprks une longue pkriotle de  séclieresse. 

L'eau provient d'une couche calcaire, et, pendant le  parcours, 
sa teneur e n  extrait sec, déjà faible i l'origine, tlirriiriue ericore ; 
au printemps. on a constat6 une diminution d e  9 à 4 2  milligr., 
et, e n  automne, d e  2 0  à 2 7  niilligr. La teneur en ciiaiix diminue, 
au  printemps, de 1 .7  a 6 .2  niillipr., e l ,  e n  automne, d e  2 . 3  a 
16,4 inilligr. La Iiaute température de la seconde période pro- 
voque une plus forte d6composition des i~icarlionales de  chaux e t  
d e  magnésie ; en admettant un débit moyen de  25.000 mètres 
cubes par  jour ,  il se skpare, a u  printemps. 210 liilog., et,  en 
automne, rL91 kilogr de  carbonates alcalino terreux. La teneur 
en SO'H2 éprouve aussi une faible diminution, parce qu'il  se pré- 
cipite aussi du sulfate de  chaux ; la perte est plus grande dans 
l'eau froide que dans l'eau chaude. I.cs différences s u r  la silice et 
l'oxyde de fer sorit t rès  faibles et sont dans les limites d'erreur 
d'analyse. Mais, par  contre, dans tous les écliantillons, on  a ob-  
servé, après  transport? une augmentalion d e  la richesse en clilore 
plus forte au printemps qu'à l'automne ; 1':iuteur n'a pu trouver 
de  ce Fait aucune explication satisfaisante, car on ne peut mettre 
en cause une polliition par  des eaux rrisidiiaires, comrne l'a dé- 
montré  l'absence complète d'ammoniaque, d'acide nitreux et 
aussi l 'étude bactériologique. 

La perte à la calcinaiion diminue aussi, et I 'auteurattribue cette 
diminution a l'épuration autornatique'par destruction des nia- 
tières organiques, comme cela se produit dans les cours  d'eau 
à ciel ouvert ;  cette opinion est confirmée par  l'accentuation du 
phénomène eri automne et par  la faihle augmentation de A x 0 3 H .  

F'endant l'année, la composition de  l'eau subit des oscillations 
qui  se font déjà sentir au  printemps, mais c'est surtout pendant 
la période du i 1 octobre au 30 novembre qu'elles soiit devenues 
très sensibles. On ne peut admettre  qu'il y a eu s imple dilution 
par  les eaux pluviales, car les variations des divers éléments ne 
sorit pas proportionnelles. 
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nosage de l'azote total de l ' u r i n e .  - M .  JOLLES (Ciur- 
nale di fiirmnciu di  ï ' rmte, 1901, p. 321). - Diluer 5 cc. d'urine 
avec 5 cc. tl'eau ; prélever 5 cc. d u  mélange; y ajouter environ 
I:iO cc. d'eau, 2 cc. de  SOq12 (il. = 1.8'1) et  1 cc. d e  solution de 
permanganate de  potasse B \ /1000 ,  porter  à l'ébullition et ajou- 
ter de  la solution de  permanganate par  fractions de 1 cc.,jusqu'a 
ce que le liquide conserve sa coloration rose après  un quart  d 'heure 
d ébullition; décolorer alors le liquide avec quelquesgouttes d'a- 
cide oualique et  concentrer à 2.3: cc.; aprbs refroidisseinent,Ict li- 
quide est neutralisé, jusqu'à rilaction légèrement alcaline, par ad- 
dition de  lessive de soude ,  on introduit le liquide dans l'azoto- 
mhtre avec 15  cc. d'une solution d'hypobromite de  soude et  une 
quantité d'ean suffisante pour  obtenir 100 cc.; on dose l'azote dé- 
gagE,  dont le poids est dBterminé en faisant les corrections de 
températureet  de pression. On obtient la solution d'hypobromite 
en tlissolvant 400 gr .  d e  soude caustique dans de  I'eau e t  ajou- 
tant,  aprés refroidissement, 100 gr. de  brome et  de  l'eau en 
quantité suffisante pour  compléter le volunie d'un litre. 

Dix-huit analyses. portant sur  des  urines diverses (norn.ia!es, 
sucrées, albumineuses, etc.), ont  donné de  9 4 . 7  B 99.7  p. i00 de  
l'azote trouvl': par le procédé Iijeldalil. 

A .  D. 

D o m a ~ e  de l'acide nriqne a l'état d'uriite d'amma- 
n i a q n e .  - MM. OTTO FOLlN et 4. SHAFFIIR (Zeits. f physio- 
10,qische Chemie, 1901. p. 534). - hl.  Worner  et Jolles ayant con- 
testé qu'on puisse obtenir la précipitation compléte de l'acide 
urique par le procédé de  AI. Folin, qui consiste a le transformer 
en uratc d'ammoniaque, MM. Folin e t  Sliaffer ont fait des essais 
tendant à vérifier leurs assertions ; i ls ont constaté qu'aprbs les 
deux lirures d e  repos conseillties par  RI. Folin, il se précipite en-  
core de  4 à 4 milligr. d'acide ur ique  pour  100 cc. d'urine. 

D'aprb:. ?il. Jolles, il ne faudrait ajouter a l'urine que quelques 
gouttes d'ammoniaque, aprks le sulfated'ammoniaque, parce que ,  
d1aprés lui, une proportion t rop considéri~ble d l a m m o n i G u é  
donne un abondant précipité de  phosphates qui  rend le lavage et 
la filtration difficiles ; or ,  d'après M M .  Folin et Shaffer, la quantité 
de phosphates formés dépend, non de l'ammoniaque ajoulée, 
mais de  la chaux et de  la niagriésie que  renferme l 'urine. 

L'ammoniaque ajoutée à l 'urine: sans sulfate d'ammoniaque, 
détruit l'acide urique.; mais cette destruction n'a pas lieu e n  
présence d'un sel ammoniacal ; la proportion d'ammoniaque a 
ajouter est de 3 à 4 cc.  pour  100 cc. d'urine. 

RIJI. Folin et Sliaffer coriçidèrent comme important  de filtrer 
l 'urine avant le traitement. afin de la débarrasser d'unesubstance 
que Worner a appelke substance rnucoide et  qui est précipitée par  
le sulfate d'ammoniaque sous forme de  précipité transparent ; on  
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peut éliminer celte substance e n  même temps que les pliospliates, 
qu'»ri pr'cipite par  l 'urane.  

En dkiiriitive, MU. I;ol~n et SliaBer ont adopté le procédé sui- 
vant : ils prennent 300 cc. d'i irine, qu'ils additionnent de 75 cc. 
d'un réactif composé de  300 g r .  de  sulfate d'ammoniaqiie. 5: gr .  
d'acétate d'urane, 60 cc. d'acide &tique a !O pour 100 et 620 cc. 
t13eau;ils filtrent au ùout de  cinq minutes; ils prennent 125 rc. de 
!iltratum, qu'ils additionnent de  5 cc. d'ammoniaque concentrée, 
e t  ils hissent  rt:poser jusqu'au leniIrmain; ils filtrent à l a  troiripe ; 
ils lavent avec une solutionde sulfate d'ammoniaque à 10 p. 100 ; 
ils entraînent le  prdcipité, avec une pissette, dans uri verre de  
1:ohême ; ils ajoutent l a  cc. de  SO'+I12 concentré, et ils titrent avec 
le  permanganate de potasse fi/80, e n  s'arrStant k l 'apparition 
d'une teinte rose per4stante. 

Chaque cc. d e  permanganate S/%O correspond à 3 milligr. 75 
d 'acidi  ur ique ; on ajoute 3 milligr. pour les 100 cc. d'urine ern- 
ployés, afin de conipenser la quantité d'urate d'ammoniaque qui  
reste en solution. 

1'ai.iiiiilc niot1ilii.c tlii ri.rietifcl'lCs1~nc.1i  o oui- le da- 
sage de I'ill~iiaiiiiic- iiiminaii.a.. - SI. G A  VALOFVSKI (&or- 
nale dz furrnacia dl Trzeste, 1901, p. 324) .  

Acide picrique. . . . . . . . . .  10 g r .  
Acide citrique. . . . . . . . . .  20 g r .  
Dissoudre daris e a u .  . . . . . . .  500 cc 
-4jouter alcool à 950 . . . . . . .  350 cc. 
Eau, q .  S .  pour . . . . . . . . .  i O O O  cc. 

A .  D .  

Soiivelle i+nctic~n dc l'ncétoiic-. - AI .  STEKYBEKG. - 
( C l ~ e ~ n i l ~  % c d .  1901, RSp. 181). - Si l'on acidilie une solution 
aqueuse d'acétone a l'aide de quelques gouttes d'acide pliosplio- 
rique, e t  qu'on ajoute une petite proportion d'une solution de 
sulfate de  cuivre et d'une solution d'iodure de potassium iodé, il 
se produit une sorte (le trouble d'aspect flocorincux e t  d e  cou- 
leur  brune. Sous l'action de la chaleur, le liquide se décolore, 
et il SR sripaie un  al~oridarit prticipité gris blanc:. Cc: prkiliitri  est 
trbs pulvérulent et contieiit de l'iodê et d u  cuivre k 1'6tat de coin- 
hinaison organique ; il est presque irisolul)le dans l'eau. La réac- 
tion est trks serisible. L'alcool donne une réaclion analogue, 
mais il faut chauffer pendant trbs longtemps, et le prkcipité 
foriné est peu important.  C;. F. 

Siir les lincillcs tlela tiiliei.ciilriss cliirinle lait c-t les 
prmliiits ilc Iiiiterie. - R I .  L .  RALi1:lWlTZCi-I ( C h m .  Cen- 
trtrlulnlt, 1901: p.  ?64,d'après BietJerrnanus Cemkdl l la l t  ,1902,p. 33). 
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- L'auteur a examiné, au point de vue de  la présence tles bacilles 
tuberculeux, une série de laits vc>ndus à Berlin a des prix t9ev6s 
sous le nom de u lait pour  enfants Y et  il y a trouve des bacilles de  
la tuberculose. Par contre, le laic des vac l i~s  6prouvées a la tuber- 
culinen'en contenait lias. L'auteur a moritrS que le lait peut ôlre 
infecté, non seulement par la tuberculose nianimaire, inaisaussi 
quand les vaclies rhagissent à la tuberculine. Pour démontrer la 
présence des bacilles d e  la tuberculose dans le lait, il faut faire 
une étude physiologique ; l 'examen microscopique ne suffit pas, 
car on a découvert dans le lait et dans le  beurre  un organisme 
trks semblable a celui de la tuberculose, qiii peut fausser les 
conclusions Le lait ne se modifie pas cliirniquement par la tu -  
berculose niammaire; on ne connaît pas d'action cliirnique ca- 
ractkristique causée par  la Incille de Koch sur  le lait. 

Les bacilles tuberculcus ne sont pas tués par l'acide lactique, 
mais conservent leur virulence. Ori en retrouve dans les fromages 
frais ou vieux, tlans le beurre  et le képhir ; on doit en retrouver 
aussi dans la margarine. 

L'auteur recommande de  n'employer, pour  l'alimentation des 
enfants, que du lait provenant de  bêtes éprouvées a la tubercu- 
line. H .  S. 

Les protéides d u  jaune d'oeuf et les Bléments pro- 
teiqner du blanc d'oeaf. - MM. TH. Pi. OSBOKNE et  G. F. 
C A M B E L L  (Biedermanns Cenfl-ulblalt, 190 1, n", D. 565, d'aprks 
Joz~rn. amrr. ç h n .  Soc. 2 2 ,  p. 379 et ri21). 

On a extrait du jaune d'œuf une yiiantité notable de substance 
protéique, par une solution de chlorure de sodium ; cette sub-  
stance a 616 reprk ip i tée  par dialyse ou dilution. Elle se compose 
d'une protéine avec i5-30 p. 100 de  l6cittiine, que l'alcool es-  
trait, mais que l'éther ne dissout pas. La protéine restant a une 
composition constante. Par  la digestion avec la pepsine, il se 
forme d e  la paranucléine. Si l'on calcule la composition des 
deux substances sans acide plios[)liorique, on obtient tles cliiffres 
si voisins qu'on pourrait  considérer la protéide et la nucléine 
comme des combinaisons du même corps protéique avec l'acide 
pliospliorique ou un acide organique pliosphoré trés simple. 

La c~nt inua t ion  de leurs précédents travaux s u r  la prdcipita- 
tion fractionnée di1 blanc d'œuf'de poule par  le sulfate d'amiuo- 
niaque a permis aux auteurs de  trouver, dans la fraction moyenne, 
à côté de  l'ovalbuinine, la conalbumine. qui s e  coagule u n  peu 
plus tôt. 11s tliffhencient donc : 

l .  L'oaomzicine, qui se coagule à 75-78 degrés ; un  corps glyco- 
protéique (environ 7 p. 100) esi priicipité par dilution ou dialyse. 

2 .  L'ovalbumine. La température de coagulation dépend de  la 
richesse de la solution e n  albumine et elilorure de  sodium. Une 
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solution d'ovalbumine de  2 h 5 p.  100, avec i O  p .  i00  d e  clilo- 
r u r e  d e  sodiiim, se coagule i 7 t  degrés. La rotation spkcifique 
est [a;D = - 29O60 ; on shpare 3 à 5 p.  100 d'hydrates de car- 
bone à l'état d'osazone. 

3 .  La conalbuniiue, tout à fait sern1)lable à la précéderite, se coa- 
gule à 58 degrés et a u n e  rotation spécifique a ] D  = - 36"39. 

h .  L'ovowcoïne,  qui domine dans les d;rnikres fractions, est 
incoagulable et a une rotation spécitique Ia] D = - 6 i 0 2 .  

La coinposition de ces quatre corps est : 

Carbone Hyilrogi7ne Azotc' Soufre  0xy:Pne I'liosphorc 
p. 100 p .  100 p .1CO p . l u 0  p . 1 0 0  p .  100 
- - - - - - 

ni-nctiou seiisii~le de In smntouiiie. - JI.  PEIlCY 
P A I N  (Pharnlrcceutical Joitrnal, 1901 (1), p .  i31). - Dans un tube 
à essai, dissoudre un petit cristal de  santonine dans "> 3 cc. d e  
nitrite d'éthyle et ajouter quelquesgouttes de  solution de  potasse ; 
on obtient une belle coloration rouge rosée. La coloration ne se 
produit que par  l'addition de potasse, caractkre distinctif de 
l'aloïne et de la résorcine, que le  nitrite d'éthyle colore en 
rouge. A .  D .  

Caractères de Z'linile de unyuiir d'al~ricots. - 11. K .  
DlETEIIICH (Chenzist and Druy j t s t ,  i 90 i ,  p. 699). 

Hui le  Acides gras 
- - 

Densité . . . . . . . . . .  0.915 - 0.931 0.9095 
Point d e  solidification. . . .  - 14 à - 20 degrés 0 degré 
- d e  fusion. 6 - 5  . . . . . .  

Réfractomètre il 35 degrés . . 65 à 67 5 6 
Indice d'acide . . . . . . .  3 . 5  à 3 . 6  - 
- d e  saponification . . .  193 à Ei5 - 
- d'iode. . . . . . . .  100 à 109 99 à 100 

A . D .  

Colchique et colchicine. - irl.. L. S C H U L K E  ( 8 r n e ~ i c a n  
Joi~rnal  o f  pkarnzacy, 1901, p ?93) .  - Trois m6thodes ditrérentes 
de  dosage d e  la colchicine, dans les semences ou les bulbes, ont 
donné : 

Semences Bulbes - - 
Premibre méthode . . 0.9 p. 100 0.6 p .  100 
D e u ~ i è m e  - . . 0.6 - 0.4 - 
Troisième - . . 0.4 - 0.4 - 
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Les seniences é t a n t  t o u j o u r s  p l u s  r i c h e s  en c o l c h i c i n e  q u e  les 
b u l b e s ,  i l  n'y a a u c u n e  r a i s o n  p o u r  m a i n t e n i r  c e s  d e r n i e r s  d a n s  
l e s  f o r m u l a i r e s .  A. D. 

B IBLIOGRAPHIE 

IBie Ciitersurliiing I.nnrl~virtlisclinâIlicl~eim uud 
geweim>~lieh wiclitiger Stollîe. - (Anillyse des principnles 
matiéres aqrzcoles e t  zndustrieiks,  par  le professeur Dr. I ~ O I C N I G .  - 
2 e  édition (Paul Parey,  éditeur, 2 Berliri), 4 vol. de 824 pages avec 248 
gravures et  une planche cn couleur. - La prerriibre édition de cet iinpor- 
tant ouvrage a paril il y a u n e  dizaine d'années. RIais, depuis  cet te  
époqiie, l a  c!:irriie arialyliqiie agricole a fait de notables progrés, aularit p a r  
I'iriirodiiction daris la pratique d e  nouvelles méthodes a:ialytiqiies q u e  
par les perfectionnements apportés aux  métliodes anciennes, et surtout p a r  
l'unification dei, nitthodes analytiques réalisées par la Féderation des sla- 
tions agrononiiqucs aileriiaridcs, ainsi que par les réunions successi\-cs dcs  
cliimistes. Cne nouvelle édition d u  livre d e  M. le Dr K r m i ç  était devenue 
nécessaire, riori pris une  nouvelle édition revue et  augrneritée suivarit la 
forriiiile Iiabiliielle, rnais u n e  édition entibrernent reniaiiic'e, mise a n  
niveaii des connaissances acquises et répondant aux hesoiris de tons les 
laboratoires s 'occupant de cliirnie agricole ou des industries agricoles. 

C'est pour répondre à ccs besoins qu'aiiteiir et éditeur n'ont rien né- 
gligé pour la reusrite d e  la nouvelle édition d'un traite devenu classique, 
et nous en félicitons hien vivement l 'un et l'autre. 

Ci~niriie daris la premikre édition, l e  trait6 d u  savant  çliirnistc allemand 
décrit successivement, dans leurs détails, l'analyse des rnatibres sui- 
vantes : Terres arables, minérales, terres i tourbes, pierres diverses, 
calcaires, strontianite, grés ,  cliaux, ciments, fumiers et liliéres, engra i s  
artificiels (avec indications spéciales pour chaque engrais) ,  cendres 
~i.gétalcc, et üriimalcs, fonrrages, produits d e  laiteries et  fromageries, 
rrialibres grasses, produits des sucreries, des glucoseries, miel, produits  
tles distilleries, des vinaigreries e t  tles brasseries, du vin et de ses  
rnatiéres premières ; on y trouve ce qui  concerne I'arialyse des  e a u x  
potables et résiduaires, l 'attaque des végétaux par  la  fumée et l a  pous- 
s i t r c ,  les essais d e  laiiics, les essais des semences, etc. 

Ile norrihreuses tables, toutes modernes, terminent cet important  
ouvrage. Nous coristatons avec plaisir que  les coefiiçierits d'analyses sorit 
toiis calciili:~ d'aprks les nouveaux poid.; at,omiqiics l ~ a s e s  sur  O =  16. 

L'impression et les  figures, sur tout  celles repr6sentant les images 
inicroscopiques, sont fort bien s o i g n k s .  Nous estimons que ce  l ivre  
rendra serr icc à tous ceux d e  nos collègues qui  lisent l 'allemand. 

D. SIDERSKY. 

O lirnite dos inetlii~los de pesquizci. do acido sali- 
cy l i eo  ei a lictieia salicjlageiii dos vinhos porlu- 
giiezes, p a r  FERREIRA DA SILVA. 
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A preteiidida salicylngeiii clos vinlins portiigiiezeri, 
par FEIIREIRA DA SILVA. 

Relance de vista so l~ i~e  s qiiestao clos winhos pnr- 
tiigriezes no EBimazil, par FERREIRA IIA S ILVA.  

Ces trois hrochures sorit re lat i rcs  k la question de l 'acide sal ic~l iqi ic  
daris les vins. 5 0 s  lecteurs ont  111 dans les Annnlcs les iritéressantks 
iiturlcs que  MM. Ferreira da Silva et Pellet on t  corisacrees à celte question. 
JI. Ferreira  d a  Silva l'a étudiée. ori peul le dire, aussi corriplèterrierit quci 
possible, e t  i l  a mis  les cliimistes en garde contre les errenrs  qu'on 
peut commettre lorsqu'ori rie caractérise que tles traces d'acide sal:cyliquc. 

ICstniln e niiilic~acao 110s iiietlintlos III- analyse rlns 
viiilins nzeites e riiiagrcs. - Travail d e  la Cornriiission iiorn- 
rriée par  la D i ~ e c t ~ o n  g i n i r a l e  de Z'ayriculture (I,ishonne, 1!)01). - 
Le travail entrepris pa r  la  Commission de la Direction généralc de 
l 'agriculture a eu pour but d'unifier les rn'thodes d'analyse des vins, 
,inaigres e l  tiiiiles. 

Ces méthodes y sorit rtlsiiméen t r &  clairement. 

NOUVELLES E T  RENSEIGNEMENTS 

nistiiictions Iioiioi-itiqiies. - Deux menitires du Syndicat 
(les chinlisles et essayenrs de Fraricc ont reçu tles distinctions hnnori- 
fiqiies ; ce sont RIM. Cicile, de I>:iris, e t  RIestre, de Bordeaux, qui ont éte 
riomrnés Chevaliers d u  Jferite ngriccile par décret d u  3 janvier ,1902. 
Kous leur adreçsoris nos  sincéres félicitatioris. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS 

Nous iriforinons rios lecteurs qu'en qualité (le secrétuire général  d u  Sun- 
dicat des  chimistes, rious nous cliargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, d e  procurer des chimistes aux industriels qu i  en ont 
besoin et des places aux cliiniistes qui sont à la rechcrclie d'lin emploi. 
Les insertions que nous kiisori.; dans  leu A m n b e s  surit absolurrieiil gra- 
tuites. S'adresser à 11. Crinori, 43, rue Turenne, Paris  3. 

- - -- 

LAVAL. - IMPRIMERIE P A R I S ~ ~ ~ ,  L.  BAKSEOUD & Cie, 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Par AI. DLYK. 

Dcpuis quelques années, on a clierclié à suhstituer a la soie 
fournie par  le B«v~byx différentes mat i ims  textiles, dont les unes 
s'en rapprochent plus ou moins par  leurs caracthres propres, 
tandis que d'autres, ne possédant pas naturellement les qualités 
qui sont la caractCristique d u  prhcieux textile, peuvent riéan- 
riinins les acqiikrir, jiisqu'ë un certain point, grace ë divers ar t iT 
ficiis. C'est ainsi que i'iriduslric parvicnt à fabriquer maintenant,  
à des prix avantageus, des ktatfes d'aspect agrdable, suffisam- 
nient solides, imitant très bien les tissus de soie naturelle. 

Au nombre des succ8d1n6~ niliurels de la soie, il convient de 
citer, tout d'abord, certains tluvels connus sous les noms d e  soie 
o.il~;tnle, (le coton-soie, e t  qui  proviennent de différentes espèces 
de plantes appartenant aux genres Asçlepias, Cnllot~opis, Epilo- 
b i ~ i m  et Ei~iodenrlron, ou bien encore sous ceux d e  soie, de poil de 
nncre, Glaments hr i l lar ts  sécrktks p a r  la glande d u  byssus de  cer- 
tains Larnellibranclies du genre P i m a .  

Nais il est à reniarquer qiie l'industrie exploite peu ces genres 
de textiles, peut-être a cause de  leur rareté, vraiseinblablement 
en raison de la faible résistance qu'ils offrent a !a traction. 

C'est surtout le poil du  colonuiel- ou colon, textile si aborirlarit, 
qui a été l'objet d'expkriences multipliées en vue de lui coiriinuni- 
quer les qualités de  la soie,c'est-à-dire l'éclat e t  le ùrillant,allit% 
a une certaine souplesse. En fait, cette fibre se présente, l'état sec,  
sous l'aspect d'un tube plat et contourné sur lui-méme, peu fait 
pour réflecliir uniformément les rayons lumineux, à la manière 
de la soie, dont l e  tube est lisse et  exempt d'anfractuosittk 

Pour coinmuniquer au tissu de  coton, naturellement terne e t  
saris apparence, l'aspect soyeux qui  flatte l'ceil, on a essayé, tout 
d'abord, d'enduire la fibre qui le forme d e  certains vernis ou 
apprêts d e  ccimposition variable. Le colon g l a t i  ou coton-dirmunt 
ne serait autre chose que du  colon recouvert d'une couche 
cireuse ou  d'empois, puis lustrb. 

Plus tard, on a clierclié à modifier la fibre dans sa structure, 
même en faisant agir sur  elle certains réactifs, tels que les alca- 
lis, les acides concentrés, certains sels métalliques ; or1 doit à 

NAHS 1902. 
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RIercer, chimiste anglais, un  procédé permettant de donner, jus- 
qu'à un  certain point, au  coton et à quelques autres fibres, lin, 
jute, etc., une apparence soyeuse. 

Cc proc6dé qui, en 4844, fut 1'ol)jet d 'une demande d e  brevet, 
a bientôt pris le nom de mercwistrye ; il consiste essentiellement 
h immerger à basse lempérature la fibre textile dans une  lessive 
concentrée d e  soude caustiqut; (D = i .33) ,  qui  la gonfle en lui 
comniuniquant la forme d'un cylindre plein sur  la section 
duquel o n  ne distingue plus que  vaguement la trace du  canal 
primitif ; cet épaississeinerit ayant lieu aux dépens de  la lon- 
gueur, la fibre se contracte énergiquenient. C'est pour  obvier, 
dans une certaine niesure, à ce dernier  inconvénient qu'on 
maintient le fil en terision pendant toute la durée  de l'immersion 
dans la lessive. Après son passage dans la solution alcaline mer- 
cerisante et élimination de toute trace d'alcali caustique, soit par 
des lavages à grande eau, soit pa r  des traitements à la vapeur, 
on doririe à la fibre blancliie du  brillant et le K craquant  n parti- 
culier de la soie. en la faisant passer dans un bain de savon blanc 
assez concentré, puis on la Lurbine et on la tord a moitié; on la passe 
enlin daris un bain d'acide sulfurique très léger. Après toutes ces 
opérations, on constate que  le coton a sensiblement augmenté 
d e  poids ; c'est qu'en effet 4 a 5 p. 100 d'eau se sont fixés sur 
la molécule de cellulose, pour  former avec elle un  hydrate 
Ci2H200i0112. 

Quant a la fibre elle-mSme, elle a acquis des propriétés nou- 
velles : outre  qu'elle disperse maintenant mieux la lumikre, sa 
résistance s'est acc.rue et peut Stre évaluée au double de  celle 
d u  coton ordinaire ; enfin, elle fixe avec beaucoup plus de faci- 
lité que  ce dernier les matières coloraiites, qui viennent ainsi, à 
leur tour ,  ajouter quelque chose à la beauté du tissu mercerisé. 

Le coton nzercerisi prend le nom de sindi-suie lorsqu'il a subi 
une préparation spéciale, soit qu'on le revête d'un vernis com- 
posé de  cellulose dissoute dans la liqueur de  Schweitzer ou à 
l'état de collodion, soit qu'on l'aninialise au moyen de la fibroine 
o u  de  l'acide lai~ige'nique, qui sont la substance mkme de la soie et 
d e  la laine, et qu'on obtient en dissolvant les déchets de  ces 
textiles dans des lessivcs alcalines. 

Les tissus niercerisCs imitent tant bien que mal la soie natu- 
relle, mais il est facile de les distinguer de  cette dernière, car ils 
conservent toujours eri partie leurs caractbres anatomiques pro-  
pres, ce qui permet de les identifier facilement au microscope et 
par  leurs  réactions microcliiiniques. 

La soie artif~ielle proprement  dite n'a plus  rien d e  la structure 
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organisée de  la fibre végétale, plus ou moins modifiëe p a r  des 
traitements qui,  on l'a vu, n'agissent que superficielleiiient. 

C'est JI.  de Cl~ardon t i~ t  qui ,  le premier, imagina de  se servir d e  
la matière m6me dont est constituée la  fibre végétale, la cellulose, 
pour eri former des fils à s u r b c e  lisse e t  brillante. Ce cliimiste 
et ses imitateurs ont voulu autaiit que possible se  rapprocher  de  
la nature pour rualiser la fabrication de  la  soie artificielle, et, de 
mènie que la soie naturelle est le  résultat de  la dessiccation à 
l'air d'une matière albuiiiiriuïde sécrétée par le ver [pupe, cliry- 
salide) qui  en fornie son cocon, de irikine la soie arliticielle est 
obteriue en faisant coaguler les solutions kpaisses de  produits 
convenablenient choisis, sortant d'ouvertures capillaires, véri- 
tables trous de filières, au travers desquelles elles sont poussées. 

II y a à ~ieirie qiiirize ans que M. de Gliarduririet coiiirniiriiqiia a 
1'Acadbinie des sciences de I'aris sa dicouverte de la soie à base 
de collodion, et, depuis lors, un graiid nombre  d'inventions ayant 
trait la fdbricatiori de p roduik  siniilaires orit vu le jour. 

Je me  propose de  passer rapidement en revue quelques-uns 
des plus connus. 

La suie LLLL cullodion a ,  comme son nom l'indique, pour  origine 
a cellulose nitrue, pi'&aiabiciii~rit dissoute dans un liquide suffi- 

samment volatil (alcool-utlier, acétone, e tc . ) ;  la solution épaisse, 
Lltrée, s'il le  faut, trois ou  quatre lois, et a laquelle on incorpore 
souverit certaines substances aptes à communiquer  de  la sou- 
plesse et de la solidit2 au  produit,  est introduite daris des cylin- 
dres niétalliyues i n j n i s  d'ouvertures capillaires, au  travers des- 
quelles uri courant d'air coriiprinlé à i 5 ,  $0  e t  jusqu'à 60 
atniosplières de pression la force de  passer. Les filamerits qui  
s'écoulent sont reçus directenierit dans un acide é t e n h ,  puis 
filés encore Iiuiriides e t  moulinés ; c e  traitement, qui  a pour 
but de  les t lhi l r i f ier ,  est insuffisant ; la fibre obtenue est in- 
flammable et, conskqueirinient, iiiutilisable. Pour obvier a cet 
incorivériierit, on  reiiiplace iiiainteriarit l'acide par  des agents 
rétliicteiirs plus knergiqiies, tels que  les sels de fer ail ~riiniiiiuni, 
les sult'liytli~ates alcalins ou alcalino-terreux, qui dériilritient tel- 
lenierit bien la suie ainsi traitée que sa  teneur en azote tombe a 
moiris de  0.20 p. 100 ; le  p w d u i t  firial est parfait. Généralerrierit, 
la fibre de  soie artificielle cst iniprégnke aussi d'une matikre 
saline (borate, silicate, e lc . ) ,  dans l e  but de  la rendre incom- 
bustible. 

La soie Puu l y  est une soie cellulosique, dans la fabrication de 
laquelle le  collotlion est remplacé par  une solution de cellulose 
dans la liqueur cle Schweitzer (animoriiure de cuivre). La solu- 
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tion est rendue plus visqueuse encore par  l'addition de certaines 
substarices a>-ant pour but de donner de I'élasticitG et de la snii- 
plesse au filament, qu'on reçoit dans un acide dilué (acide 
acétique), où il se coagule. 

La soie Dmeper et  l'ornkins est obtenue au moyen d'une solu- 
tion de  cellulose dans le clilorure de zinc, a d d i t i o n n k  d'une fai- 
ble proportion de  clilorure alcalino-terreux ; la fibre est reçue 
dans l'alcool. 

Depuis quelque lemps, I'industric tente de  lancer une nou- 
velle soie artificielle, dont la coinposition chimique la rapproche 
de la soie du Bombyx et sur  laquelle on paraît fonder de grandes 
espérances. Cette soie est à base de gélatine; elle est connue sous 
le nom de soie Vnndzwa, dénomination étrange et dont le sens 
é t y ~ r i o l ~ g i q u e  échappe, son inventeur ayant pour nom Ailain 
blillar. 

Ici les solutions cellulosiques sont remplacées par une mis-  
tu re  chaude, kpaisse, renfermant mvirori f O  p.  1 0 0  de gélatine 
et d'autres ingrédients, parmi lesquels le bichromate de potasse. 

Les filaments sont reçus dans une cliainbre contenant des v a -  
peurs de formaldEhyde, sous I'irifluence desquelles ils s'irisolu- 
Misen t .  Les produits obteiius jusqii'à présent ne  paraissent pas 
encore donner toute satisfaction : on leur reproche d'etre rudes 
au touclier, cassants et trks hygroscopiqiies. 

Il est certain que,  si l'on arrive un  jour à apporter certaines 
améliorations i la préparation de  c e  textile. on aura beau- 
coup d e  peine, saris le secours du  microscope,a le  différencier de  
la soie naturelle, dont il offre, en plusieurs points, les propriétés 
chimiques. 

La soie artificielle celliilosique semlile la seule qui,  par ses 
qualités et son bon inarclié (le prix d u  kilogramme s'élèverait 
seulement à fr.  4.,50}, ait pu,  jusqu'a c e  jour, se maintenir sur le 
rriarclié. Elle peut, soit seule, soit mklarig6e d'autres fibres tex- 
tiles, telles que les cotons, mercerisés ou non, lutter jusyu'a un 
certain point avec la soie naturel!e. 

Les diverses varii:lds de soie cellulosique dunt il a élé fait 
mention précédemment sont souvent a ~ t i ~ r ~ d i s é e s ,  c'est-à-dire 
qu'on incorpore a leur masse ou qu'on en enduit les filaments 
de  matikres azotkes diverses ; qiielquefois ces matihres sont rem- 
placées par  du  caoutcliouc. Elles ont alors, jusqu'à un certain 
point, l'éclat et le  lustre et parfois même le  craquant de  la soie 
natiirelle. Leur hygroscopicité est un peu plus considi:ralile que 
celle decette dernière, puisqu'elles absorbent 10 à 12 p. 100 de 
leur poids d'liumidité ; en revanche, leur rHsiçtance est moindre 
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et égale aux trois quarts environ de celle de la soie naturelle. Leur 
affinité pour les matières colorantes est très éner,'q 01 ue. 

On reproche souvent à la soie cellulosique son peu de sou- 
plesse ; ce dkfaiit, dil, a nion avis, a la grosseur relative de ses 
fibres, disparaîtra lorsqu'on sera parvenu à réduire encore 
davantage leur diamètre, lequel est présentement une et demie a 
quatre fois celui de la soie naturelle. 

( A  suznre). 

Sur I'eméeimtinn de la imi .nct ion d'Ilwlplien, 

Par 11: Dr A .  S ~ ~ r n . n ~ i s n ,  

Asiqtant ni1 1.alioratoire cantorial d'analyses de C~ri i 'vr? .  

La rkactiori d'Halplien, qui periiiel de dkceler la prhsence de 
faibles quantit;:~ d'huile de coton dans un  m6lange d'liüiles, est 
une des plus sures e t  des plus  éISgantes parmi celles dont on fait 
usage dans l'analyse des huiles. 

D'aprés Halplien, l 'opération consiste a chauffer, dans un bain- 
marie ordinaire ou saturé de sel marin,  un niklange 1i parties 
&ales de  l'liuile S esaininer, d'alcool amylique et d'une solution 
ii i p. 100 de soufre dans le sulfure dc earboce. En présence 
de l'huile de coton, il se produit,  au  boot d'un quart  d'heure, une 
coloration rouge ; lorsque cette coloration ne  se produit pas, on  
doit encore . jou te r  du  sulfure de carbone soufré et  recom- 
nîenc2r le cliaiilfage. Lorsqu'en réitérant cette opération, il ne se 
produit pas de  teinte rouge, l'absence d'huile de coton est dé- 
inonlrée. 

On a essayé de supprimer l'emploi de  l'alcool aiiiylique, 
lequel, au premier abord, rie semble agir que comme simple 
dissolvdrit, Btant donné que le cliauffage de  l'liuile avec la so- 
lution cle soufre produit la r k t i o r i  rouge en pr6ze1ice de  
l'huile de  coton (1 )  ; on dul bientht colistater qu'en l'absence 
de l'alcool ainylique, la réaction est beaucoup plus lente, moins 
intense e t ,  pa r  consGq lent, nioins sensible ( 2 ) .  L'action de ce 
dernier corps n'est, du  reste, pas encore expliquée. 

Le chauffage d 'un  mélange renfermant du  sulfure de  carbone, 
tel qu'il se pratique dans la réaction d'lialplien, présente des 
inconvénients ; le liquide bout et tend a étre projeté au  dehors ; 
l'odeur qui se  dégage est t rès  désaprkable,et,si l'on fait lieauc,oup 
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d'essais a la fois, les vapeurs de  sulfure de  carbone risquent de 
prendre feu. 

On a clierchéà Gviter ces d8sagrémentsen chauffant le mklange 
dans un  ballon milni d'un long tube servant de réfrigérant ; ce 
dispositif a deux désavantages : il est encombrant,  e t  la tempéra- 
turc! à laqiielle monte le liquide e n  6biillition reste plus basse que 
celle du bain-marie. a cause du  point d'ébullition d u  sulfure de 
carbone, ce dernier  retombant constamment dans le  rkcipient. Il 
en.résulte que  la réaction est moins rapide.  

J 'ai e ~ s a y d  un autre mode opératoire, qui nc me  paraît  pas 
avoir les défauts cités plus Iiaut,tout en présentant les avantagcs de 
rapidité et  d e  sensi1)ilité de  la méthode classique d'IIalplien. 11 
consiste a faire la réaction soit e n  tube scellé, soit dans une 
~ p r o u v e l t e  assez épaisse, munie d'un bouchon de  verre maintenu 
A l'aide d'une ficelle. Voici cornment on  proci:de : 

On prend un  tube de verre ordinaire d e  10 a 13 mm. de dia- 
rnktre exthrieur, dont les parois ont au moins 1 m m .  d'6pais- 
seur. On en prépare des tubes fermés et légèrement renflés d'un 
côté et  Btirés de l'autre cbté en uri tube pas trop petit ( l j 4  à 
1 m m .  de diarri8tre). La longueur dc c h q u e  tube peut varier de 
8 h 12 centimktres. 

D'autre part, on fait le mélange d'huile, d'alcool amylique et 
de  sulfure de carbone soufré ; on le met dans une  petite capsule 
et on l'introduit dans le tube en plongeant la pointe de celui-ci, 
préalab!ement chauRé, rlans le liquide. Ce dernier  est aspiré par 
la contraction de  l'air e t  I'on arréte I'introtluction du liquide des 
qu'il occupe à peu près  le quart  du  volunie du  tube. On ferme à 
la lampe et l'on place le  tube scellé dans un bain-marie. 

Lorsqu'on a une série d'essais L faire, il suffit d e  mettre les 
tubes dans une de ces corbeilles en fil de fer qui servent aux 
hact8riologiies pour  tenir lciirs tubes de cultures. On plonge le 
tout dans le  bain-marie,en ayant soin de noter rlans quelles cases 
d u  panier se trouve chacun des essais. 

Le danger d'une explosion des tuhes est trks faible, si I'on se 
ser t  de  tubes des dimensions indiquées et  si l'on a soin de  les 
mettre d'abord dans le bain-marie froid, qu'on cliaufïe ensuite. 
Pour éviter tout risque,il suffit, soit de regarder les tubes chauds 
à travers une glace, soit de ne Ics exnmincr qu'une fois refroidis. 

Dans ces conditions, les expériences faites ont prouvé que la 
réaction a lieu aussi rapidement et est tout aussi sensible que 
dans le mode de  faire classique d'llalplien. Par contre, les 
inconvénients de  ce dernier procédé disparaissent. En effet, il 
n'y a pas à craindre d e  projection d e  liquide ; l 'odeur désa- 
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grBah1e est cornplRtcrnent supprimée ; la tcrripkratiire atteinte 
par le niklange est celle du bain-marie, c e  qui n'arrive pas dans 
le prochdé ou l'on emploie un tube rkfrigérant, et,enfin, il n'y a 
pas a risquer Urie irifianimatiori des vapeurs qui se dégagent .  De 
plus, on peut chauffer les tubes aussi longtemps qu'on le d t s i re ,  
sans avoir à renouveler l'addition de  sulfure de carbone, comme 
on le fait dans la inétliode habituelle ; on  sait, par  expérience, 
que la quanti16 de  sulfure de  carbone ajoutée est largement 
suffisante pour provoquer la réaction, à la condition qu'il ne  
soit pas chassé par  volatilisation. 

Par Ir: D r  11. ACKERXARN, chimiste cantonal & Genbve. 

Les travaux dont était cliargb notre laboratoire, au  moment des 
vendanges, nous ont mis  dans l'obligation de renoncer a faire 
l'analyse des moûts .  D'autre part ,  il est toujours difficile de 
recueillir des échantillons de  mout de chaque région dans le 
court intervalle de temps réservé aux vendanges. Ces diverses 
considérations ont fait que  nous avons préféré examiner les 
vins nouveaux seulement aprés la fermentation termin&. Nous 
avons ainsi obtenu rapidement un aperçu d e  la composition de  
ces vins, composition qui  nous sert d'indication pour  l'apprécia- 
tion des vins souniis à notre examen. 

Eous nous occupons, depuis un  certain t emps  déjà, de  recher-  
cher une méthode de dosage direct d u  résidu des vins, méthode 
qui soit à la fois plus m p i d e  et  rn,o~:ns coi(ts~~.sc que celle prescrite 
dans notre ilfunuel saisse des dtnries nlimerztnires. 

Le procédéofficiel prévoit l 'emploi de  capsules en platine d'un 
poids se rapprochant de celui de 20 grarrirries. Actuelle~rierit, le  
prix élevé du  platine, pr ix qui tend encore à augmenter, fait q u e  
l'acquisition d'un certain noinbre de  ces capsules exige un capital 
relativement important,  qui n'est pas toujours A la disposition 
du chimiste. En outre ,  la dépense d e  temps et de gaz qu'exige le 
cliauffage d e  l'extrait pendant deux heures  et deniie dans l'étuve 
n'est pas négligeable. 

Pour h i t e r  ces i n c o n v h i e n t . ~ ,  nous nolis sommes servis, 
pour I'&vapwation d u  vin, d'un certain noinbre d e  capsules 
de platine ayant la forme d e  la capsule normale allemande, 
mais dont les dimensions sont réduites. Leur  diamètre supérieur  
est de 5 cm.  5 ,  la hauteur de  1 cm.  5 et leur poids varie de  8 A 
9 grammes. 

Après de nombreux  essais, nous avons p u  établir dans quelles 
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conditions on cliiit opérer pour  obteriir, avec ces petites capsules. 
les mènies rirsultats que ceux auquels on  arrive en se servant de 
capsules normales. Voici comment on pi,ocSde : 

On h a p o r e  1 0  cc. d e  vin a u  bain-marie, jusqii'i ce que le 
résidu ne puisse couler, ce  qui dure  au plus 20 minutes ; puis on  
le dessèclie pendant une Iieure daris l'étuve à eau (le bIœslinger e! 
l'on pkse. I I  va saiis dire  que. lorsqu'on a un vin reriferniarit 
plus de  30 grammes d'extrait par  litre, on doit, comme dans la 
méthode officielle, diminuer  proportionnellement la quantité du 
vin a évaporer. 

Les résultats obtenus ainsi concordent très bien avec ceux 
fournis par  le procSdé officiel. 

La calcination du résidu se fait très facilement. surtout si l'on 
prend la précaution de cliaufferpréalalilement e t  lentement la cap- 
sule s u r  une plaque d'aluminium,jusqu'a ce que le rksidu so soit 
en grande partie carbonisé. On Letmine alors la calcination direc- 
tement sur  la flarnnle. Dans ces conditions, le charbon brûle avec 
une remarquable facililé. Un dosage d'extraii e t  d e  cendres, pra-  
tiqué selon les méthodes ci-dessus. rlalise ainsi une notalile 
éconornit: de temps et d'argent. Aussi croyons-nous rendre ser- 
vice a u s  chimistes en leur faisant conriaitre ce mode opératoire. 

1Ponn;ls polnriniiétriyac d i a  lactose, 

Par JI. A. PEYTOCREAU 

Docteur ès-scienccs e t  en mkdecine, 
Chimiste micrographe exper t  des  Tr ibunaux .  

Appelé, ces temps derniers, a fa iw de nombreux dosages de 
lactose au  polariiriktre et peu satisfriit de !a méthode ordinaire 
de prsparation du lacto-sérum a I'aidc du sous-acétate de plomb, 
je m e  servis, s u r  le conseil de M .  Deniges (Pricis de Chimie aml!l- 
tique, 1598, p. 686), (lu rkactif ackto-picrique d ' lhhach,  pré- 
conisé p a r  M.  Tliibault. . 

Les résultats que j'obtins furent si constamment inférieur5 à 
la moyenne gh i ra len ien t  alliriise que, soupçonnant quelquc 
e r reur  d e  chiffre, je repris tous les calculs indiqués dans  ledit 
volume;  ils étaient exacls. 

Le principe de  la méthode me paraissant cependant excellent, 
le procédé devait laisser a dCsirer par ailleurs. de lus donc aiiic- 
né, voulant me faire une opinion délinitivd. A o p h e r  en dehors 
d u  raisonnement indiqué par  le ou les auteurs susnon~més ,  ca r  
n'ayant pas eu le travail de hI. Thibault entre  les mains, je ne 
sais à q u i  revient l'erreur dont je piirvins ensuite niélliotlique- 
ment  à constater la cause. 
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Lc réactif acéto-picrique d'Esbacli est ainsi constitué : 

Acide picrique. . . . . . . . .  10 gr .  
- . . . . . . . . .  acétique 10 a 

Eau q.  S. p o u r . .  . . . . . . . .  1000 cc. 

On met dans u n  verre 40 cc. de lait et 40 cc. de  rractif acéto- 
picrique ; on agite e t  on filtre ; le filtraturn, quoique fortement 
coloré en jaune, se prête fort bien à l'examen polarimétrique. 
Le liquide est introduit dans un tube de 20 cenlimètres ou 
mieux de 50  centimètres, puis on examine a u  polarimktre à 
pénomtire 

Mais laissons la parole a M .  Denigks, qui  ajoute : a On o b -  
tient ainsi une déviation 11, comptée en degrbs saccharimé - 
triques. 
K Appelons Q la quanlité de  lacto-sérum dilué fournic par 
1 0  cc .& lait, nprhs ati;!ition du réactif picrique, e t  cliercbons 
quelle eù t  été l a  déviation saccliarim8triqae, si le lacto s i rum,  
au lieu d'occuper un volume de Q cc.,  eût occupé le  volume 
ilc 40 cc. du lait qui l'a fourni.  En d'autres termes, calculons 
la diviation qu'eut fournie le Izctose d u  lai1 en nature, si ce  
lait avait pu ktrc esaiiiiné directement, sans variation d e  
volume. 
(( Si le volume du  lacto-sérum Stait réduit de Q cc. a 1  c c . ,  ce  
liquide, Q fois plus concrntré que celui qu'on a examin6, don- 
nerait une deviation Q fois plus forte, soit DQ ; mais, s'il était 

a Q amené à b0 cc., la déviation deviendrait - - D X - ' 
40 40 ' 

c'est la déviation vraie du  lait essayé. 
K Pour déterminer Q,  mesurons une seconde déviation D'. qu'on 
obtiendra en examinant au polarimètre, aprcs filtration, un  
nouveau mélange de 20  cc. de  lait, 20 cc. de réactif picrique 
et 40 cc. d'eau. . 
rt Supposons que 40 cc. de lait contiennznt 3 cc. de  coagu- 
lum ou de matikres solidifiables par la liqueur acéto-picrique ; 
le volume du lacto-sérum dilué sera, dans la première expé- 
rience : 

Q = 4 0 + 4 0 - ~ ~ ( 8 0 - ? / )  Cc. 

et, dans la seconde : 

Jusqu'ici, rien a dire de l'argumentation de h l .  Denighs, mais 
la ou je ne saurais le suivre, c'est yuand il ajoute : 
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K Les déviations étant en raison inverse des volumes, or1 aura 
la relation : 

On ne saurait ,  en effet, comparer  ainsi que les volumes suc- 
cessifs occupés par une même quantité de lait. 

Or, nous avons a nous acculier d e  liquides diffhents. 
Abaddorinant cette comparaison, tenons-nous en donc a u  rai- 

sonnement que nous a donné la formule 

z ktant la déviation réelle di1 lait essayk. 
Appliquons-la au deuxième cas 

z étant encore ici la déviation ruelle du  
Si l'on tient compte, comme le  d i t  

que 

on a 

donc, effectuant, 

lait. 
avec raison M. Denigés, 

Portant cette valeur de y dans ( i )  

puis 
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J'ai cru qu'il pouvait étre utile h beaucoup de confrères, pos- 
sesseurs de l'excellrnt volume en question, dont l'utilité. est cons- 
tante et qui se trouve aujourd'hui entre tant de mains, de sub- 
stituer, corrime je le fais 2 prbsent moi-mbme, pour déterminer 
le lactose hydraté (si l'on se s e n  d'un tube polarimétrique de 
%O centimètres), a la formule terminale 

4DD' 
rJ - --- - 

2 D - D  , X  O gr. 062 

donnée ou citée par M. DenigBs, la suivante 

2DD' 
x = -- - X O gr. 068 D - D' 

Ils auront ainsi une excellente m6tliode de dosage du  lactose 
dans les laits de vache, de clièvre, etc. 

Pr6senee de Ici baryte da i rs  les eaux minérslei 
sulfatées, 

Par M. P. CARLES. 

II résulte de reclierclies que nous avons faites que les eaux de 
Ndris-les-Bains contiennent du plomb, du cuivre, de la baryte, 
de la lithine, des fluosilicates et des fluoborates. Comme ces eaux 
sont h la fois sulfatkes et bicarbonatkes alcalines, ori a mis en doute 
l'existence du bicarbonate de baryte soluble en présence de sul- 
fatesalcalins. Celte contradiction aux lois de Berthollet nousavait 
choqui! le premier, et, pour l'expliquer, nous avions supposé 
qu'il devait y avoir anlagoriisme, vis-à-vis de la baryte, entre l'ac- 
tion des sulfates et celle des hicarhonates. La chaleur et la pres- 
sion de l'acide carhonique nous pnrassaierit devoir faire penclier 
la balance en faveur des bicarbonates. Cependant, comme nous 
reconnaissions n'avoir janiais pu expérimentalement établir cei 
antagonisme, les doutes arilérieurs persistaient. 

Nous avons appris récemment qu'il y avait, autour de Néris, 
plusieurs carrières de fluorine et meme une de barytine en exploi- 
tation. L'analyse révéla que cette barytine récelait une propor- 
tion serisible de fluosilicates. Son identitt5 établie,nous avons songé 
a lasoumettreclle-même au traitement cliimico-g6ologique indi- 
qué plus haut, mais avec, pression de gaz carbonique. 

Dans ce but, nous en avons finement triture quelques grammes 
et nous les avons fait boiiillir pendant trois heures dans de l'eau 
contenant le double de carbonate de soude pur. A ce moment, la 
bouillie était formée de sulfate et fluosilicate.de baryte indécom- 
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poses,de carbonate de soude en excbs, et, comme rCsulkit de leur 
réaction, de carbonate de baryte, de  sulfale et de fluosilicate de 
soude. Quelques gouttes de pl16nolplitaléine niarquaient en rouge 
l'alcalinité de la liqueur. Il est certain que, si l 'on avait ajouté 
dans ce mélange un acide capable de dissoudre le  carhoriate de 
baryte, le sulfate de  soude l'eût insolubilisi en entier. 

Cette bouillie, convenableinent étendue d'eau, a kt6 riiise dans 
une carafe à eau de Seltz et sursaturée d'acidecarboriique à l'aide 
d e  sparklets. Au bout d e  douze heures, le liquide passé sur  un 
filtre était irréprocliable de  limpidité. . 

A ce terme, il a &té divisé en tleux parts égales, dont l'une a 
été introduite dans des tubes longs e t  étroits, tandis que  l'autre 
était placée rlaris des vases de Eoliêrrie coniques à base trhs large. 
De cette façon, l 'un des deux liquides avait, en surface aérienne, 
ce que l'autre avait en Qpaisseur, e t  uice zwsa. Dans les tleux cas, 
les liqiiides sont restés pendant plusieurs jours à l'air l ibre sans 
aucun changement;  mais, vers le troisibme jour, celui du  niatras 
h large s u r f x e  aérienne a conirnencé à loucliir. Dans les tubes, 
a u  contraire, profonds et ktroils, le louclie ne s'est produit qu'aprhs 
u n  temps double environ. 

Ce détail nous parait digne d'étre noté au point de vue de la 
conservation et do la nianuterition des eaiix bicarlioriat6as à l a  
8OUPCB. 

P o u r  liater la dQcomposition des deux liqueurs, elles ont kt6 
portées au bain-marie. L'acide carbonique s'est trks lentement 
dégag&, et, par contre-coup, il s 'estformé un précipiti: très mani- 
feste. En y regardant de près, o n  pouvait voir qu'i l  y avait Ih 
deux matikres d'inkgale densité. En réalith, l 'analyse y a decelé, 
d'abord, d u  carbonate de cliaux, puis du  carbonate d e  baryte, 
e t ,  enfin, des traces de strontiane. La baryte était en proportion 
relativement notable et  suffisante pour  répondre nettement. aux 
rkactions du  sulfate de cliaiix, du sulfate de  striintiane, du cliro- 
mate de  polasse et enfin d u  spectroscope. 

11 n'est donc pas douteux que les eanr  inin6rales sulîatées et 

bicarbonatées avec excès d'acide carbonique soient susceptibles 
de  décomposer le sulfate de bsryte et de conserver le bicarboriate 
de baryte solu1)le e n  préserice des sulfates alcalins. 

Il est infiniment probable que la présence, dans ces mêmes 
eaux, d u  plomli, d e  la strontiane et de la cliaux. bicarbonatés 
solubles, est la conséquence de  réactions similaires. 

Ces faits nous paraissent avoir une certaine importance au point 
de  vue liytlrologique. 

Ils prouvent qiic nous ne suinines pas fixes s u r  1:i nature tlcs 
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coinbinaisons quo les métaux atfectent dans les eaux bicarlio- 
natées. 

Ils expliquent la tol6r:ince de  I'esloinac Iiuinain pour  certaines 
eaux iniriéralcs, si riclirs en sulfitte de  chaux que les analyses 
officielles en accusent prés de  2 gr .  par  litre.  

Quelques sources d e  Uagnbres et de  la rtgion de Cuntrexéville 
sont dansce cas ( 4 ) .  11 est incontestable que, si elles n'étaient pas 
bicarbonatées par  divers oxydes, si elles n'étaient pas unies a 
d'autres sels, elles agiraient a la façon des eaux fortement séléni- 
teuses et ne seraient plus tolérées. 

Dosage d i a  soiirame dsiis la p y r i t e  de der, 

Par M. R. A r i z r n ~ ~ .  

La méthode de Lunge, généralement adoptée par l'industrie 
de l'acide sulfurique pour  Ic dosage du  soufre dans la pyrite d e  
fer, a été à plusieurs reprises remaniée par son auteur, d e  façon 
à concilier, dans la plus large mesure possible, l'exactitude avec 
la rapidité de I'analj.se. 

Actuelleirient, lorsque l'effervescence produite par l'attaque à 
l'eau régale s'est calmbe, on évapore presque à siccité, à iO5- 
410 degrés au liain d'liuile ou au bain de sablr,  afin de chasser, 
l'acide nitrique ; Lunge a conseillé l'emploi d u  bain.marie, mais, 
avec celui-ci, il y a une per tcde~lemps  considkrable. Dans I'oxy- 
dation directe d u  bisulfure de fer,  un  quart  d u  soufre reste a 
l'état d'aciile sul('ui.ique libre ; la présence de celui-ci exige 
doncque l'opération soit faite avec soin, afin de ne pas dépasser le  
point oii sa tension de vapeur cesse d'ktrt: nAgligeable, sans tou- 
tefois laisser de l'acide nitrique, qui solubiliserait une partie du 
sulfatc de baryte. 

Poiir kviter cette surveillance de l'évaporation, tout en k a r -  
tan1 les causes d 'erreur ,  i l  suffit d'opkrer de la façon suivante : 
dans un petit ballon de 2 0 0  cc., on met environ i / Y  gr . ,  pesé au 
4/10 de miIligr., d e  pyrite porpliyristk et sAcIike 100 degrés, 
puis on ajoute successivement 20 cc. d'une solution de  chlorure 
de sodium à 10 p 100, 40 cc.  d'acide clilorliydrique à 22O Baunié 
et 10 cc. d'acidz nitrique a Baumé. Le ballon étant iricliiié, 
on attend que l'effervescence se soit calmée et  on évapore a u  
bairi d'liuile muni d'un régulateur de  température. Dans ces 

(1) Toiri c~u t ! lqu (~sdos r~s  d e  siilfatc de  chaux annoncées : Coritrf:xt;ville. 
\ I ;~ i l igny,  Soiroy. I,:i!J liar l i trc ; - R a ~ r c o u r t .  1 , K i  : - Rrrioncoiirt, 1,95 ; 
- Uagrii.ics : Salut ,  'Ti\.oli, 1,85 c l  1,91. 
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conditions, il n'y a plus d'acide sulfui.ique libre, et I'évapora- 
tion peut &tre pousstie à l e 0  degrés, jusqu'a siccité, sans qu'il y 
ait à redouter aucune perte. Des dosages comparatifs, effectués 
avec cette niéthode et celle d u  bain-marie, ont montré  que, sans 
rien sacrifier de l'exactitiide, il est possible de gagner plusieurs 
heuressur  la durée de l'analyse. 

Par  contre, il est imprudent  d e  ne filtrer le sulfate de baryte 
qu'iine demi-heure ajirhs la prdcipitation, ainsi que  1,iinge I'in- 
d i q u e ;  dans tous les cas où cela a été essayé, le liquide filtré 
s'est troublé au bout de  quelque temps. Un repos de 6 Iieures 
doit ê t re  consid6rP coinme la limite raisonnable au-riessoiis de 
laquelle on ne doit pas descendre. 

Sur le 110~1tgc indl~~tl-iel  du zinc psi. le siilfhrc de 
sodiani ; influence de lit qunntlti: de fer sur ce 

domge, 

Par JI. A. COITALLE. 

La méthode couranteemployCedans leslaboratoires industriels, 
pour les dosages de zinc, suivant le procédé Schaffner modifié, 
consiste a attaquer 2 gr. 3 de minerai par l'eau régale, à évaporer 
à sec, à reprendre par  l'acide clilorliydrique et à séparer par 
l'hydrogène sulfuré le  plomb, le cuivre et les autres métaux 
prk ip i tab les  par ce rbactif (1). Après ébullition et peroxyclation 
de  la liqueur filtrée, on précipite le fcr et l';ilurniriiurn par I'ani- 
moniaque avec un  peu de  carbonate d'ammoniaque, et. sans 
filtrer, après refroidissement, on parfait le  volume à 500 cc. 
Aprbs avoir bien agité, on filtrc sur  un filtre sec, et l'on opére le 
titrage sur  100 cc. de  la liqueur 6tendue à 300 cc .  

II est reconnu que lc précipitb dc fer retient un peu de zinc; 
mais on admet g6néraiement que la perte en zinc est corripensi:e 
par  la diffërence de volume résultant de la présence du  prkcipité 
d e  fer. MM. Prost et Hassreitlti:~ conseillent cependant, dans leur 
Mriwrel de chimie n,nalg/iqu,e nppliq~rtk  nun: iwdirstr ies dn, zinc et ilr 

l'ricide su l fw ique ,  d'introduire tlrns la solution type (solution de 
zinc p u r  servant a établir la valeur en zinc du sulfure) une quan- 
tité de  fer 6r~iiivaleiile à celle coritmue dans Ir mirierai, y i c n d  

celui-ci est très ferrugineux ou q ~ ~ n n t l  on doit e/fectuer des adyses  

tris pricises. 

(1) Dans le cas de l a  priisencc d u  plr~iii11 <eiil, il c i t  hcaucoiip p l i i ~  cxpr!- 
ditif de reprendre l ' a t t q u c  par  l'acide ~ u l f ' u i ~ i [ u c  CL rie pibcipilcr p u  
l 'ammoniaque, ce qui  d i ~ p e n w  de  In lir&c:ipil;it,iciri p s r  l'liyrlrogbne culfnié, 
tout cm assurant  l a  séparation coiripli:tc du ploirih. 
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C'est pour  me  rendre conipte, d'une faqon bien exacte, (les 
erreurs qui rkultent de  la non observation de  cette &;le, qua 
j'ai effectué les essais dont les résultats font l'objet de la pré- 
sente note. 

Prenant pour types les diffkrents minerais sulfurés oii l'on 
peut avoir à doser le zinc, j'ai dissous, d'une part ,  dans des 
matras de  500 cc., des poids d6terminés de  zinc chimiquement 
pur, et, d'aiitre part, les poids correspondant d u  m ê m e  zinc, 
avec addition d e  quantitks déterminées ae fer pur ,  dans IO cc. 
d'acide clilorhydrique, e t ,  après  peroxydation par  quelques 
gouttes d'acide azotique, ~ieutralisation et  précipitation par  60 cc, 
d'ammoniaque a 2'20 Baumé, j'ai parfait le volume a 800 cc. Le 
titrage a kt6 fait en double sur 100 cc. étendus à 300 c r .  

Dans chaqrie groupe, j'ai pris A peu prks les limites extrêmes 
dans lesquelles on peut rencontrer le  zinc associ6 au fer. 

11 sera facile, d'aprks ces données, (le s e  rendre compte des 
erreurs dans chaque cas particulier.  

Pour faire ressortir les e r reurs  commises dans le calcul de  la 
teneur d'un minerai, j'ai considéré cornmi, correspondant a O gr.5 
de matière le nombre de  centimébres cubes trouvé, et rapporté 
à 100, d'après la valeur du sulfure en zinc pur .  

La différence avec la solution de zinc type (sans fer), calculée 
en p. 100 donne, l 'erreur. 

Blendes. - i o  à 30 p. 100 de  Zn ou  O gr.  75 p. 500 cc. : 

Xonihre d e  cc. Diffrrmce avec a 
trouvé pour e ri 

100 cc. de solution en cc. zIi p , . lO~  
- - - 

a . Z i n c s c u 1  ........................... 27,50 
b. Zinc + 10 p.100 Ft: (0,25 p. 500).. ..... 417,30 - 0,30 - 0,33 
c. Zinc +?Op.  100 Fe(0,50 p. S00) .  . . . . .  %,90 - 0,70 - 0,77 

B U  à 40 p. 400 Zn o u  1 gr. p. 500 cc. : 

a. Zinc seul.. .......................... 37,00 
6. Ziric + 5 p. 100 Fe (0.125 p .  500 cc.).. 36,FiU - 0,60 - 0,44 
c. Ziric + in p. 400 Fr: (0.315 p.  500 cc.). . %,O0 - 1,00 - 1,08 

Pyrites blende~ises. - i0 9 5 p. 100 Zn ou 0,123 p. 500 cc. : 

a.  Zinc seul . .  ........................ 5,00 
b. Zinc f 30 p. 100  Fc  iO ,73  p. 5001.. . . .  4,kO - 0!60 - 0,60 
c. Ziric + 40p .  100 Fe (1 p. 500i.. ...... 4,20 - 0,8D - 0,80 

5i0 a 10 p. 100 Z n  ou 0,25 p.  500 cc. : 

.......................... a. Zinc seul.. 9.50 
................ b. Zinc + 30 p. 100 Pe 8,70 - 0,80 - O,S4 

c. Zinc + 40 p. 100 Fe ,..., ............. 8 , 4 0  - 1,10 - 1,16 
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Ga/c+ws hleiideuses. - 1 9  5 p. 100 %ri oii 0,425 p.  500 cc. : 

Xori i t~rc  dc, cc. 1)ilTi:rence aviv  a 
t iouvc pour v- en  

100 I:C. di> rolulion ,,, ,,,, z~, ,~,  100 
- - - 

a.  Zinc sciil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JO0 
b,  Zinc 1 5 p.  100 FP (0,125 p..300 cc.) .  . 4,73 - 0 ,  - 0,25 
c. Zinc + 1 5  p. 100 F e  10,375 1). 500 c c . ) . .  4,60 - 0.40 - 0,40 

2 0 a  i0 p .  i00  Zn ou 0 , 2 û  p .  500 cc. 

a.  Zinc: seul. ........................... 9.60 
b. Zinc + 5 p. 100 Pr:. ................. 9.30 - 0 , 3 0  -0,: i i  
c.  Zinc + 15 p .  100 Fe . .  ............... 9,OO - 0,tiO - 0,63 

Minerazs mixtes (lllende-Plrite-Galbe). - 1 0  â 1.3 p. 100 Zn ou 
0,375 p. 500 cc. : 

2" 25 p. iij0 Zn ou O,6?5 p. 500 cc. : 

Co?iclusions. - 11 r&sulte de ces essais que la méthode de 
dosage voluinétriqui: du zinc p a r - l e  sulfure de  sodium ne peut 
Ptre considtirée c o n i r i x ~ x a c t e ,  suivant. le niode opkratoire expost! 
plus liaut, qu'a la condition expresse d'introduire dans la solu- 
tion de zinc type une quaritit6 de fer équivalente à celle de la 
maticre i doser. 

Cette conclusion doit é t re  appliquée aux autres modes de 
dosage du zinc ou  pour lesquels la façon d'oparer est la même. 

11 est produit dans les 6tablisseinents industriels de  grandes 
quantitos de cendres de  houille; cette cendre peut-elle ktre 
employée par les agriculteurs comme engrais ? 

Certains cliimistes r4pondent affirniativemenl. 
J'ai examiné de  la cendre provenant d'une houille anglaise, 

pr iparée avec soin ; dans 100 parties il a et6 t rouvi  : 

silice et a r g i l e . .  . . . . . . . . . . . . . . .  80 
potasse. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,57 
acide phosphorique . . . . . . . . . . . .  0,Zi 
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Cette cendre est un  engrais sans valeur ; tout au plus peut-elle 
servir a amender certaines terres calcaires. 

Deux chimistes américains ont analysé des cendres d e  houille 
extraite de leur  sol. Leurs dosages ne comportent pas la distinc- 
tion de la potasse et de la soude, ces deux bases ayant été dosées 
en bloc. II m 'a  paru intéressant d e  Ics évaluer séparément, et j'ai 
trouvQ que la soude était triple de  la potasse, dans la partie de la 
cendre que dissout l'acide chlorhydrique. Ce résultat est curieux 
en cc qu'il diffère de celui qu'on constate dans les cendres des 
vkgétaiix de l'époque géologique actuelle, où  l'on trouve généra- 
lement beaucoup plus de potasse que  de, soude. 11 n'y a d'excep- 
tion que pour quelques éricinées et c l ihopodées.  Le fait, s'il était 
général, conduirait à admettre, pour les végétaux de  l'époque 
carbonifère, une faculté d'absorption. vis-a-vis de la soude, tout 
autre que celle des végétaux actuels.  

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES v 

Dosage iutlusti4el dii dtr i te  de soiide.- M .  SZTER- 
KHERS (Reuur: g h i i - n l ~  de chimie,  1902,  p .  32) .  - Pour effectuer 
le dosage industriel du nitrile de soude, on se base, soit su r  son 
pouvoir réducteur, soit s u r  la propriété qu'il possède de donner 
naissance, avec les sels d'amines aromatiques, a des composés 
diazoïques. 

JlCthode au ~ i w n m n g n ~ m i e  de potasse. - On prépare les liqueurs 
suivantes : 

a) Solwtion de nitrite de soude pur. - On prend le sel coininer- 
cial aussi pur  que possible a 98-99 p. 100 ; on le fait cristalliser 
plusieurs fois à 50" Baumé; on le  sèche finalement a la tempé- 
rature d e  30 a CO degrés; on en fait une solution à 2 g r .  50 p a r  
l i t re .  

b)  Solution d e  permanganate.- 8 gr. de pernianganate de potasse 
par litre. 

c) SOLHQur  dilué au  i / 5 .  
!Ifode oph,atoire. - On place dans un ballon 50 cc. de SO'H2 

dilué et 310 cc. d'eau distillée ; on cliaufTe vers 40 degrés ; on 
ajoute alors 40 cc. de solution de  permanganate; puis on fait 
couler, en agitant fortement, la solution d e  nitrite pur  placée 
dans une burette. On va lentenient pour les premiers cc . ,  de 
facon que la réaction s'amorce, puis goutte à goutte, jusqu'à ce 
qu'une goutte de la solution de  nitrite décolore le perman- 
ganate au bout de 2 minutes environ. 

Soit K le nombre de  cc. employés. 
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Pour titrer un nitrite industriel, on en fait une solution à 
2 gr. 50 par  litre, e t  I'on opb1.e comme ci-dessus ; soit N' le nom- 
bre de c c .  employés ; la richesse d u  nitrite est donnée par la 

i00  N- 
formule - - .  

N ' 
Methode buse'e sur l a  foj .mafion d'un compose dinzoiqzie. - On fait 

agir à froid le nitrite en solution faiblernent acide s u r  une solu- 
tion de sulfanilate de soude ; la fin rlc la réacLi011 est indiquée 
par  un essai à la touche prat iqué s u r  du papier réactif à l ' iodure 
d 'amidon.  

On prkpare les réactifs suivants : 
a )  So l z~ t ion  de 1zitrite de soude pur à 10 g r .  par 1iiî.e. 
b )  Solzction de su l fan i la te  de soude.- On dissout 150 gr. environ 

do carbonate dc soude cristallisé dans environ 500 cc. d'eau ;' 
on chauffe au bain-marie et  l'(ln neutralise par de  l'acide sulfa- 
nilique e n  poudre (environ 200  gr.); on fillre et I'on amiine le 
volume de la solution à i litre. 

c) IICl pur ,  étendu de son volunie d'eau. 
d )  Pupier i~ id ica teu f*  à l ' iodure d'anzzdon. - II faut se procurer 

du  papier d'inipressinri exempt (le clilore; on délaie 3 gr.  de 
fécule dans "10 cc. d'eau ; on cliaufre à l'ébullition ; on ajoute 
1 g r .  d'iodure de potassium et 1 gr. de carbonate de soude ; on 
amène le volume a i litre ; on iniprbgne des bandeletles de pa- 
pier de  cette solution, et on les fait s6clier à une douce ternpéra- 
ture  (30  degrés). 

Mode  o p é r a t o i ~ e .  - On prend exactement 10 cc. de solution de 
sulfanilate et IO cc. d'HCl dilu6 ; on ajoute de la glace ; on laisse 
couler goutte à goutte dans cette solution, en agitant, la solu- 
tion de nitrite pur  placée dans une burette. L'acide sulfanilique, 
qui s'était précipité lors de l'addiliori d'HÇl, se redissout à me- 
sure qu'on ajouto le nitrite ; lorsque la solution est limpide, on 
commence a faire des Louclies sur  le papier iritiicat,eiir; on s'ar- 
rète dès qu'on a une tache noire inzmidiate  ; soit ïV le  nombre de 
cc.  employés. 

On fait un essai seni1)lable avec la solulion à !O g r  par liire 
du  nitrite ?i t i trer.  Soit fi' le nombre de cc. employés. Le titre 

100 I\: 
p. 100 d u  sol analysé est d e  - . 

N' 
L'auteur, après avoir indiqué ces deux métliodes, recommande 

l'emploi de  ccllc au permariganate comme étant la plus exacte et 
la plus siiriple. 

F~ls i f i c~t io i i  du poivre pcir ler Fruits dn nl;vi-sine 
wfricana et de I'Enihelict r i l w s .  31. JIEKSECIIIIT (,lozwn. 
d e  p h a n n .  et de ci~imit?, 15 décembre 1901, p. 557). - Les fruits de 
M y r s i n e  et  d l E m b e l i a  ont servi quelquefois à falsifier l e  poivre, 
dont ils ont à peu prés la forme. 
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Voici les caractères niiscropiques distinctifs des  produits d e  
ces deux fruits : 

JI!jrsine. - On trouve les élements suivants : 
1" Des cellules epidermiques ( a )  a cuticule épaisse e t  b r u n e  

qui, vues en disposition transversale, sont accornpagriées d'clé- 
ments polyédriques, à parois rectilignes, peu t?!misses, saris con-  
tenu apparent (6)  ; 

2" Vues de face, les cellules épideriniques Fe présentent sous  
fornie de plaques de couleur b run  fonc4 (z) dans I~sque l le i ,  i l  e s t  
souvent difficile de diffërencier les éléments constitutifs ; 

3O Des amas de c~ l l i i l es  scltireiises, canaliculées, provenant d u  
nlésocarpe (c) ; 

k0  Des plages de cellules irréguliérement polygonales (a) ,  jau- 
nâtres, presque toujours sur  une seule épaisseur, qui constituent 
le t6gunierit externe de la graine ; 

5 O  Des amas granuleux (g), qui ne sont autre  chose q u e  la sub- 
stance active secrétée par les cellules de l'assise interne de I'en- 
velople de l a  graine. Ces dernikres cellulcs Cu') restent parfois 
adliérentes à des fragments d'albuinen (et'). Dans ce dernier,  on  
remarque de  nombreux globules liriileux ; 

6" Enfin, on trouve d i s  paquets d'6piderme du  calice (i), d e  
l'embryon ( rn )  et des débris parencliymateux ou vasculaires pro-  
venant du  pédoncule ( I L ) .  

Ilmbelia. - Les éléi~ients de  la poudre de ce fruit sont presque 
tous sernblal~les à ceux de  la pr6cédente. Il suffit de signaler la 
préscnca supplémentaire de fibres scl6rezsses isolies, entources d e  
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cellules parenchyinateuses, qui font complètement défaut chez 
le  Mysine . 

Parmi les élérrients qu'on rencontre dans le  poivre, on sait 
qu'on trouve. adhérant a 1'8pidernie du  péricarpe d u  poivre, des 
amas caractéristiques de  cellules scléreuses, qui  font toujours dé- 
faut chez le iliiyrsine et  1'Emhelîcl. 

En résumé, la caractéristique micrographique de  ces fruits 
dans le poivre en poudre est difficile. Pour drceler  la fraude, on 
peut avoir recours a I ' e s~a i  suivant: on lixivie la poudre avec de 
l'éther. T,e liquide recueilli, da  couleur jaune et lirripitie, est 
additionné de plusieurs volumes d'eau et traité par  l'ammonia- 
que ; i l  se colore en rouge lilas foncé, s'il g a de 1'Emh~lia ou 
d u  Myrs inr ,  et cette coloration est due à la formalion d'embé- 
late d'ammoniaque. La coloration disparaît par  addition d'un 
acide.  

La poudre de poivre noir pure, traitée de 1 : i  même manière,ne 
donne aucune coloratiori. 

Recherche d i x  hacille typhique. - hl.  GAMBIER. 
(Comptes ~ e n d u s  de I'Acndimie des sciences du 2 3  décembre 1901).- 
M. Gambier a signalé antérieurement (1) un procédé permettant 
d e  recherclier le bacille typhique dans l'eau et basésur la facilité 
avec laquelle ce microbe, si mobile, traverse la paroi de cer- 
taines bougies filtrantes immergées dans un bouillon composé 
d'une solution de peptone à 3 p. 100 et maintenu a 37 degrés. Si 
I'on se sert de bouillon neutre liabiluel, il peut arriver que  le 
coli-bacille, également trbs mobile ,  traverse cgalement la bougie. 

Pour éviter cet inconvénient, M. Gambier a tenté de composer 
u n  milieu susceptible de contrarier la mobilité du coli-bacille, 
tout en n'atteignant pas celle du bacille typhique. 

A cet effet, il a ,  d'abord, eu recours à l'alcalinisation d u  bouil- 
lon au  moyen de la soude ; cette opération favorise, au début, le 
di!velopperrierit d u  coli-bacille ; niais elle l 'mt rave  erisiiite assez 
rapidement. Dans les mêmes conrlitions, le  dkveloppement du 
bacille typhique passe également par un maximum, pour  conser- 
ver une valeur constante, si l'alcalinité n'est pas t rès  considé- 
rable. 

Si I'on étudie comparativement la mobilité des deux bacilles, 
cultivés en milieu alcalin, on constatc qu'après avoir passé par 
un maximum, la rrinliilité du bacille typhique diminue et  dispa- 
rait  plus tôt  que celle du  coli-bacille ; mais on peut remédier a 
cet inconvénient en ajoutant au bouillon alcalinisé du sel marin, 
qui  conlribue a rendre au bacille typliique sa mobilité et A 
anéantir celle du coli-baci!le. 

En définitive, en combinant convenablement l'action de la 

(1) Voir A n n a l ~ s  de chimie a i m l y t i p e ,  1901,  p.  34'1. 
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soude et du chlorure de sodium, on peut composer un bouillon 
perniettant, a l'aide des cultures en bougies, de séparer h coup 
sbr le bacille typliique du coli-bacille. 

En pratique, lorsqu'il s'agit de séparer  l e  bacille typliique 
d'une eau, il est prudent d'ensemencer plusieurs tubes à bou- 
gies garnis de bouillon de plus en plus alcalin et  salé. Avec un 
bouillon composé de 5 0  cc. de  solution stérilisée de  poptone a 
3 p.  100 ,  additionnée de 4 à 6 cc. de soude à i p.  100 et  de  4 à 
6 cc. de solution saturée de  chlorure de sodium également sléri- 
lisée, M. Carrihier a rhussi à isoler directement le bacille 
typliique, en culture pure,  (l'un liquide formé de  cultures de  
bacille typliique et de  culi-bacille, et cela, e n  faisant porter sa 
recherche sur une seule goutte de ce liquide. 

Avec le mbme bouillon alcalinisé et salé, i l  a retiré le  bacille 
typhique d'un échantillon d'eau de la canalisation de  son labora- 
toire, échantillon auquel il avait ajouté une goutte du  mélange 
de bacille typhique et de crili-bacille ci-dessus trientioririé. 

Si l'on a à essayer de l'eau contenant des coli-bacilles qui ne 
sont pas très mobiles, les bougies garnies de  bouillon légère- 
ment alcalinisé et salé a i p .  100 sont suftisantes ; avec des bou- 
gies garnies de  bouillon plus alcalin e t  plus salS, le passage est 
moins rapide, mais on a plus d e  chances d'arrèler le coli-bacille 
et d'obtenir des cultures de hacille typliique pures d'emblée. 

Pour ne pas modifier la concenLral.ion du bouillon, il est bon 
de n'ensemencer dans les tubes à bougie que quelques gouttes de  
l'eau suspecte, ou mieux, si l'on veut faire porter la recherche 
sur un volume d'eau considérable! il est préférable de filtrer préa-  
lablement celle-ci avec une bougie et  de n'ensemencer que le 
léger enduit atlliérent à la surface de cette bougie auxiliaire. 

m a g e  de l 'addlté d m  nrinen. - M. JECOU (Bi~lletiji 
de la Sociéte d e p h a ~ m a c i e  d e  Bordeaux d'avril i 9 O i ) .  - Nos lec- 
teurs connaissent le procédé indiqué par M .  Joulie pour le  dosage 
de l'acidité urinaire (1 ) ;  ils se souviennent que ce procédé con- 
siste ti doser cette aciilitk au  moyen d'une solution titrée de su- 
crate de cliaiix, la fin de la saturation &ant;iridiqiiée par l'appa- 
rition d'un trouble persistant. 

hl. Jégou, d'accord en cela avec les observations faites par M .  
Gautrelet, fait remarquer que la méthode de  M .  Joulie manque 
d'esactitude ; pour s'en convaincre, il a pris un mélange corn- 
posé de 10 cc. [l 'une solution de plioq)liatr> bisodique décinor- 
niale et 10 cc. d'une soIution dScinormale d'iICI ; la moitié de la 
soude du phosphate bisodique se combinant à la totaliti d'IICI, 
on obtient une solution exactemerit titrée de phosphate inonoso- 
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dique,  ne contenant pas d'acide l ibre ,  don1 l'aciditb correspond à 
5 cc,. de liqueur alcaline décinormale avec le tournesol et 10 cc. 
avec la phéno1phtali:irie ; o r ,  le trouble se  manifeste diis qu'ou a 
versé 2 cc. de sucrate de cliaux décinormal ; on con~prerid 
qu'avec sa métliode, AI. Joulie rencontre autant d'urines ligpo- 
acides. 

JI. Jégou propose une autre  mi:tliotlo, basbe siir la propri4t6 
que  posskde l'acide pliospliorique de  former u n  pliospliate 
airinioniaco-magnésien insoluble dans l'eau aiiimoniacale, et sur 
la solubilitE relative, dans le clilorure tl'aiririioniuiii et dans 
l'eau, des carbonates et même des urates de cliaux, d'rimmoriia- 
q u e e t  (le i i iagnkie.  

LPIodc opiratuire .  - 011 introduit 28 cc. d'urine daris un  ballon 
jaugé de 100 cc. ; on ajoute 10 à 15 cc .  de  solution magnésienne 
(clilorure d'airinionium, 17  gr .  ; clilorure de magnésiuin, 12 gr.,  
e t  eau distillée, quantité suffisante pour  100 cc .), puis 2 0  cc. tl 'am- 
moniaque K/k .  et  ori complbtu 100 cc.  avec l'eau distillée ; après 
agitation et ilix minutes de repos, on filtre ; on prdbve  80 cc de 
filtratiirri, siir Icsqiicils an dose I'excits d'ammoniaque avec HCI 
NIL, en prksence du tournesol comme indicateur, e t  en plaçant 
le vase à saturation s u r  une feuille de  papier blanc ; soit n le 
nombre de  cc. de  liqueur acide employée pour la saturation de 
l'excès d'animoniaque ; é t ~ r i t  donné que les 80 cc. de  liquide re- 
pr6senterit % O  cc. d'iirine et 16 cc. d'ammoniaque S/4,  l'acidité 
d'un litre d'urine '1 = ( 1  6 - n) X 1 2 , s .  

O l i s e i ~ c ~ i l ~ o u .  - L'acide pliospliorique est doririé avec ses trois 
valences t h h i q u e s  ; si I'on d B s i r ~  considi'irer coininti neutres  les 
sels contenant 2 équivalents de métal, c'est-à-dire l'acide phos- 
phorique comme bivalent, il faut rctranclier de  h une quantité 
d e  liqueur N correspondant à ! a  valence ncgligke. On l'obtient en 
multipliant par 1 8 . 1  le poids de l'acide exprimé en grammes. 

l 1 * O S  
Kn effet, si  - = 7 1  exigerit, pour être  saturés coirime 

2 
trivalents, 3 .000 cc. dc liqueur iY alcaline, i g r .  trivalent 

3000 3000 
en exigera - .e t .  comme monovalent, - = 2 'L. 1 .  

7 1 7 1 x 3  
E n  désignant par P le poids de l'acide pliosphoriqiie, l'acidité 

cherchée a est donricc par la foriliule 

C'est l'acidité telle qu'elle serait indic1ut:e par le tournesol en 
suivant les ancienries métliodes, si I'on n'avait pas la r4action 
ainphothre dcs pliospliat~s alcalins ~t leur prkcipitation irriigu- 
lière. 

M .  J6gou appelle cette aciditd ~ c z d i t é  k l l e ,  poiir la dist,ingiier 
d e  I'ucitlité nppni~iilr: donnée par les anciennes in&liodes et de  
l'acidile d s o l ~ ~ e  de 1Ialy. 
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Afin de comparer  l'acidité réelle d'une ur ine à celle qu'elle 
doit  uniqiienierit a son acide pliosphorique, on calciile le  rapport 
de cette acidité a celle d'une des valences de l'acide pliosplio- 
rique qu'elle contient. On vient de voir que, pour convertir en 
IiqueurN un poids P d'acide pliospliorique monovalent, il suffit 

A 
de le multiplier par  14, i  ; le rapport  est donc : 

1) x 1 . I . l .  
Chez les sujets normaux, cc rapport  varie entre  0 .9  et  i .  1 

pour l'urine des vingt-quatre heures;  M .  Jégou a trouvé des rap- 
ports supérieurs à 4 . 3  chez les diabétiquee. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 
Séparntiou kiecti-oljtlque de l'ni-gent. MM. FUL- 

WEILEH el Ed SJIITB, (Jouvn. of. a m w .  ci lem.  Soc., 190i ,  
p. 584). - Les auteurs ont fait une série d'essais dans lesquels 
l'argent était déposé électrolytiquement d'une solution decyanure 
qui corilenait, pour 125  cc.,  de 4 à .5 gr. de cyanure de potas- 
siuni. Ils ont ainsi pu séparer l'argent d'avec le cuivre, le 
cadmium, le zinc et le nickel. Le, temps employé à dPposer 
O gr.  1 d'argent a la température de 55 a 80 dcgrés a été do 
Y à 6 lirures, en eriiployant un courant d'environ 0,02 ampère 
pour une surface de  100 centimbtres carrés, sous un voltage de  
i volt 2. Les résultats obtenus ont été t rès  satisfaisants, mais, si 
le cadmium et le  zinc sont présents en méme temps,  il est néces- 
saire de chauffer le  liquide a 75 ou 80 degrés, avant le  passage 
du courant,afin d'kviter la précipitalion d'un peu de cadmium; la 
prSsence du nickel retarde très légèrement le  dépbt de l 'argent.  

II. C .  

Dosage voliimétriqiie de I'acitle siilü'uriqiie, des 
sulîatcn. de l'acide crii4muiqiie et  ales crirbunates. - 
M .  E. tllEGLEK (Zetts f awzlyt .  Chenzze. 1902, p. i 7 ) .  -Le principe 
de la niritliotle consiste à prkcipiter une solution de  sulfate par 
un volunie connu d e  solution de clilorure de baryum à 30 gr .  5 
de BaCl\,PIIW par  litre. 

L'excès de  clilorurs de baryum,  et par cela mbme la teneur en 
SOkf12 est mesuré volumétriquement à l 'aide des réactions sui- 
vantes : 

i .  L'acide iodique donne, dans une solution de  chlorure de 
haryum, un prkcipité d'iodate de baryum insoluble et de 1'1li:l. 

2. L'iodate d e  baryum, au  contact d'une solution de  sulfate 
d'liydrazine, dégage de  l'azote. 
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On mesure le volume de l'azote dans une éprouvette. ce qui 
permet d e  calculer la teneur en S04H2.  6 atomes d'azote corres- 
pondent a ! molécule de  SO'H2, e t  i mil l igr .  d'azote correspond à 
O milligr.9504 de S O k u  i c c .  d'azote à O degré et  a la pression de 
O mètre  760 correspond a i  milligr.  192 de SOS, 

L'excès de  chlorure de  baryum ne doit pas dépasser 5 cc., car 
l'iodate de  baryum,en  réagissant s u r  le  sulfate d'liydrazine, déga- 
gerait un volume trop considérable d'azote. 

Voici la maniére d'opérer : 
On place, dans une fiole d'Erlenrneyer de  i 0 0  cc. environ, 30 à 

40 cc. de la solution de  sulfate (la teneur en sulfate doit être 
LrBs faible) ; on ajoute 5 gouttes de HCl concentré; on porte à 1'6- 
bullition etl 'on ajoute exactement 5cc. d'une solution de clilorure 
de baryum à 30 gr .  5 par litre. 

On vérifie, sur une goutte de la solution limpide, qu'il y a excès 
de clilorure de baryum, à l 'aide d u  chromate de potasse ; s'il n'y 
a p a s  excès de chlorure de baryum, on ajoute autant d e  fois qu'il 
est nécessaire 5 cc. et l 'on opère comme ci-dessus ; on  fait bouillir 
encore une fois e t  on laisse refroidir complètement. 

On ajoute aiorsa cc. d'une solution a 6 p. 100 d'acideioriique ; 
on agite e t  on laisse refroidir pendant i / 4  d'heure. 

Le précipité de  sulfate et  d'iodate de baryuin est filtré sur  un 
filtre de 9 centimktres de  diamètre et lavé jusqu'a c e  que le volume 
de solution soit (le 100 cc.; ori place alors le filtre e t  le précipitd 
dans ,l'azotomètre de  Knopp-Wagner, e t  l'on ajoute enq,iron 
10 cc. d'une solution à 2 p.  100 de  sulfate d'liydrazine. 

On ramène le volume d'azote obtenu a la température de O de- 
gré  et  k la pression de  O mètre 760 et on le multiplie alors par 
1.194,  ce qui donne la quantité d e  SU3 cliercliée. L'iodate de 
baryum n'est pas totalement insoluble : pour 100  cc. de  liquide 
total, il s'en dissout environ 3 milligr. 5. 

La différence entre la quantité totale de  chlorure de baryum 
en S03 et le ~iorribre trouvé doririe la teneur cliercli6e. 

L'auteur a appliqué cette mcitliode au dosage de solutions de 
sulfate de  chaux de titre connu, et les résultats trouvés différaient 
de 1 / 4 0  de milligr. de  S O q e s  résultats tliéoriques. 

Une solution de sulfate de  potasse a indiqué un  titre de  0,0927 
milligr. de  503, 11: titre t l ih r ique  étant de 0.0932. 

Dostcge des cal&~nntes et de I 'acide wrbo i~ i yue .  - La niétliode 
repose sur  les principes suivants : 

a )  L'eau de  baryte précipite l'acide carbonique libre ou com- 
biné sous forme de  carboriate insoluble 

6 )  Le carbonate de  baryum donne, avec HCI, un dégagement 
d'acide carbonique et du clilorure de baryum. 

c) L'acide iodique précipite le clilorurede baryum sous forme 
d'iodate insoluble. 

d)  L'iodate de  baryuni réagit sur  le sulfate d'hydrazine,comme 
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il a été vu plus Iiaut, 6 atomes d ' a ~ o t e  cori'cspondant. à 1 
niolécule d'iodate de baryuin ou 1 molQcule tl'ariliydrique carbo- 
nique, 1 milligr. d'azotecorrespondant à O :niIligr. 5 1 2 3  de  CO2 
ou 1 cc. d'azote correspondant à O inilligr. 6252 de COL ; la cor-  
rection relative à 1ii solubilité de l'iodate de  baryum est de  
2 niilligr. de CO? pour i Q O  cc. de  snliition et c a u s  d e  lavage. 

On place, clans u n  vase d'Erlcnmeyer, la solution ne contenant 
pas plus rie 23: milligr. de  carbonate ; on y ajoute quelques cc. 
d'eau de baryte ; on  fait bouillir ; on agite et on laisse le  préci- 
pite se rassembler ; on filtre sur  un  petit filtre et on lave le prS- 
cipité à l'eau ; on perce le filtre e t  on fait toiiiber le précipité 
dans un petit ballon avec 30 cc. d'eau environ ; on  ajoute en- 
viron 15 gouttes d'HU concentré et 5 cc. d 'une solution à 6 p. 
100 d'acide iodique;  on agite pendant un quart  de  minute et  on 
laisse le tout refroidir pendant un quart d'lieure. 

La méthode se poursuit comme pour le ~ulpdte.  
L'auteur a appliqué sa inEthode A une solution contenant i gr .  

de mrhonnte d e  potasse poiir 100 cc. d'eau, en oprirar!t sur  10 cc.  ; 
c'est-à-dire 100 iriilligr. de carbona!e de potasse, le volume d 'a -  
zote était de 44,1 cc. 

84,i X 0.65503 + 9,1 = 30 milligi. 99  de  CO2 

Le chiffre théorique était 31,s L 1,. 

Infliieiice clcs l i ~ p o p l i ~ p l ~ i t s  rriiiim la i.cclneiaelir 
timicologiqiie dia pliospliare. - M .  Tir. I'ASZER (%c!it.r. f .  
Ciltc~,such. der n'iih.uttgs u.  (~eni i ss . ,  1 9 0 2 ,  p. I l )  - L'auteur rap- 
pelle que, dans le  cas d'empoisonnement par  le phospliore, la 
méthode de  Dusart-Blondlot nc permet pas de diffCrericier I'acide 
phosphorique de I'acide Iiypophosplioreux ; ce derriier étaiit urie 
substance m6dicameiiteuse, il était intéressant de  le rechercher 
dans l'organisme. 

Blondlot, e t  plus tard Paquelin e t  Joly, ont trouvé que l'acide 
Iiypophosphoreux passe dans l 'urine. L'auteur se propose de  
recherclier pendant combien d e  tetrips cet acide reste daris I'or- 
ganieinc! et  si on peut le retrouver. 

L'auteur a fait ses expériences sur  un  cliien d u  poids de  
10 kilogi'. 1, auquel il a fait prendre 1 g r .  d'hypophospliite de 
chaux ; apr2.s 92 heures, les urines ne contiennent plus trace d'a- 
cidv liypopliosplioreus. 

2 expkriences successives indiquérerit que I'acide hypophos- 
plioreux passe dans l'urine pendant le premier quart  d'heure. 

Dans une derniiire espbrience, i l  a fait prendre 3u cliien 7 gr.  
d'liypopliospliite de  chaux, et 6 lieures après, i l  a tiré du saiig 
par saignée de la caroti;.le. L'acide liypopliozplioieux fut ieclier- 
clié daris le sang et les différents organes : I'iritest,in, le  foie, l'es- 
tomac. Les organes et le sang indiquèrent faiblenient la présence 
d'acide liypopliosplioreus 
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Devant ces rhsultats, I'expbrience fut recominencée s u r  un deu- 
xième chien, d u  poids de  7 kilogr. 4 ,  auquel on Fit prendre i gr. 
d'hypophospliite de  chaux. Cette fois, le c l i i ~ n  fut saigné au bout 
de  3 heures ; on ne put retrouver trace d'acide Iiy poptios~)lioreux. 

L'auteur essaya s u r  Iiii-iiiAme I'aclion d e  I'lij-popliospliite de 
cliaux. L'urine du  deiixibme jour ne contenait plus trace d'acide 
hypopliosplioreus. 

L'auteur conclut qu'il y a lieu de s'inforirier, tlans les cas d'em- 
poisonnement par  le  pliospliore, si la victime n'a pas pris d'liypo- 
phospliite dans les jours pr6cédents, et alors il n'y a pas lieu d e  
s'en inquiéter 

Cursqii'nn n'a aucun renseignement prbcis h cc sujet, il y a 
lieu de recherclier les liypopliospliites dans l'intestin et dans 
l 'urine, mais, quel que  soit le résultat de cette recherclie, on 
peut poser ses coriclusions eri toute sUretC, puisque. p o u r  des 
chiens d'un poids aussi faible qiie ceux soumis a I'expc\riencc, ct  
pour des quantitks rclativenient fortes d'liypolihospliites, on n'en 
retrouve que des traces. 

L. L. 

IBosugc coloi-iiiiéîiniqiie dii iiiarigani-ne m ~ i  inoy en du 
p~-sula"nte tl'siiimouirtqiie. -JI. II E. LVALTELIS (7'1~1,il ,la- 
11/$1. 1992, p. ?7).-Pour elïectuer l~dosag t :  colorirnétriqueduman- 
ganèse, l'auteur effectue l'oxydation à l'aide du persulfate d'amino- 
niaqueen prkserice d'unsel d'argent. Deuxéchaiitillons d e  O g r .  2 0  
d'acier à analyser et d'un acier contenant une quantite con- 
nue de  mangaaiise sont placSs dans des tubes i essais avec 10 cc. 
d'Az0311 de  tiensit4 l , ? .  Oncliauffe au 1)ain-marie,jiisqu'àcomplhte 
dissolution et disparition de  vapeurs nitreuses ; on  ajoute 15 cc. 
d'uriesoliitioritleriitrate tl'argerit corileriant Dgr.02 de  AgAzOJ,piiis, 
immédiatement aprbç, 1 gr. de persulhtc! solide. On cliauf'fe les 
tubes jusqu'a ce qiie l'oxydation commence a s e  manifester; 
aprhs une rlenii-ii~inutede cliaufTc, on  les place tlans un bain-marie 
d'eau froide, e t ,  une fois l'oxydatiori terininée,on fait la cornparai- 
son colorini6triquo. On opbre de la mSme rrianière pour les fon- 
tes e t  les scories lJour ces d e r ~ i k r e s ,  cependant, il faiitliumecter 
d'eau avant I'aildition d'acide, et la solution est filtrée pour enlever 
les matihres irisolublcs. Ilans ce cas, les t 5  cc. de solution de 
nitrate d'argent sont ernployks pour laver le filtre. 

Cette rnétliode est avantageuse parce qu'il n'est pas nPc~s-  
saire dc faire une dkanta t ion  de la solution pour enlever l'excès 
d'oxyde de plomb. parce qu'or1 eiriploie une quantite beaucoup 
moindre d'acide nitrique et parce que l'oxydation est obtenue a 
une plus basse t!mpGraturc. 

L'expérience a montré que le persulfate d'arninmiaque ne  doit 
pas être cinployil: ensolution, mais bien sous forme solide, et que 
ce sel ne  doit pas étre parfaitement sec, sans quoi la réaction 
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serait incompléte ; aussi,les auteurs  recommandent-ils d'ajouter 
2 0  cc. d'eau à cllaque flacon de 500 gr. d e  sel sec un jour ou deux 
avant de  procéder aux essais. H .  C.  

Coini~inaisonn enldr lacn alti sol et dbtei~iiiliiation 
tic: IR cl i i i u r  ~.qsirniinï~ïe. - M. D. MAYER (Lnndw. Jahrbü- 
cher, 1900, p .  9t3 ,  suivanl Uiederrnamt~s Centmlbl., 1901, p .  577).  
- L'auteur a fait des essais s u r  diffhrents sols pour rechercher 
dans quelles coml)inaisoris la chaux se  trouve engagée et  sous  
quelle forme elle est le plus assimilable. La détermination de 
l'acide carbonique dans les terres, pa r  la méthode intiiquBe par  
Stiitzer (distillation arec le  chlorure d'ammonium), donne, dans 
beaucoup de cas, des résultats plus forts que la mi'tliode graviiné- 
trique. Ce fait avait déjà &té observé par  d'autres auteurs et  
Schütte a montré qu'on doit l 'attribuer à l'existence d e  silicates 
facilement d8composablas. qui déplacent l'ammoniaque par ébul- 
lution avec les sels ammoniacaux. \Iayer confirme cette observa- 
tion, mais il est en désaccord avec May ,qui  prétend que le chlorure 
tl'ammonium donné des quantitks quelconques d'ammoniaque par 
ébullition en solution acqueuse; la quantité d'ammoniaque qui  
se dkgape dans ces conditions est trSs faible e t  toujours constante. 

Les composés calciques actifs d u  sol doivent ê t re  le sulfate, le 
carbonate et  les silicates facilement décomposables. La propor- 
tion de cliaus engagiie dans ces coinhinaisons peu t  être détermi-  
née par une solution neutre de  chlorure ou de  nitrate d'ammo- 
nium ; une digestion de  3 heures, avec une solution de chlorure 
rl'ammoniuin à 10 p .  tn0,  a 100 degres au bain-marie, suffit pour  
mettre en solution les forines calciques iridiqribes ci-dessus. La 
mbthode a d k j i  étS employée dans le  mème but par  Kellner. Le 
nouveau procéde a l'avantage de  la simplicité sur  l'ancien, qui con- 
sistait à employer l'acide chlorliydrique h 10 p.  100 ; on peut do- 
ser lachaux directement dans le filtratum, sans avoir a sAparer la 
silice, et les dasagcs d e  cliaus qu'on obtient de la sorte sont plus 
en accord avec les rendements ciilt uraux et les q u a n t i t h  de chaux 
enlevée au sol par les plantes. La teneur normale en chaux serait  
ainsi 0.95 p. 100. E. S. 

nosnge de 1'1mritniaii11. - M .  E D .  KERX (Joi~rn. of chem. amer- 
SocieIy, 190 1 ,  p. 685) .  - L'auteur a constaté que  la séparation de 
l'uranium d'avec le  fer, le nickel, le col)alt, le zinc et le nianga- 
&se est corrip1i:te lorsqu'ori emploie l'une des deux mktliotles. 
suivantes : l 0  action d 'une  solution saturke de  carbonate de so- 
dium, dans laquelle l 'uranium est cornplbtement soluble, si l'on 
prolonge I'biiullition; 2 0  extraction du fer avec I'Etlier et sépara- 
tion ult6rieiire de l'uranium par  l'action d 'une solution, saturée 
de carbonate d'ammoniaque. L'auteur donne la préfikence a cette 
deuxihme inétliode ; la solution du mHlange des chlorures dans 
HG1 de densité 1.10 est traitée trois fois avec de l 'éther exempt 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'alcool et agité préalablenient avec HCI. On peut sirparer i 'ura- 
nium des alcalis e t  des alcalinos-terreux, soit par électrolyse. en 
présence d'acétate de sodium et rl'acide acétique, soit par précipi- 
tations répétées plusieurs fois avec l'arrinioniaque en solution 
cliaiide et  en prksence de chlorure d'ammonium, soit encore par 
précipitation au moyen du  pliospliate d'aminoniaque en prksence 
d'ac6tate d'ammoniaque, le p r k i p i t é  &tarit, daris ce cas, port6 i 
l'ébullition dans la liqueur mère au iiioins quinza minutes 
avant d'ètre filtré. Le pyroplimpliate obtenu doit é t rc  clisutïé au 
rouge riaissarit dans un creuset tlc porcelaine, e t ,  pour remédier a 
unc Ibgbre réductiûn qui pourrait  se produire ,  or1 doit I'liuiiiectcr 
avec AzO'IH coriceritrk et le ~ I i i i u K ~ r  une secontle fois. 

L'auteur a constaté aussi que la méthode la plus rapide, pour 
le  dosage d e  l 'uraniuui,  coiisiste i rkduire ce iiiktal, en solution 
sulfurique, avec le  zinc, I'aluniiniuin ou  Ic iiiagriésium et à titrer 
ensuite avec le permanganate de potasse. H. C. 

IBoNH;.~ é 1 ~ ~ t r 1 b l j t i q 1 1 ~  1111 n a d >  ~~~~~~iir. - i lII.  L. GAVIT 
liOL1,OCK et Eh. SMITH ( J U I A I . .  of m w .  çhei iz .  Soc., l'JUi, p. 6691.- 
Les auteurs ont observé que, si 1'011 fait passer un courant électri- 
u e  dan; une solution neutre de rnolybdate de  sodiiini chauffGe 
i 7 5  degrés, il ne se produit auclirie skparation. mais que,  si. a 
cetle souciori, on atjoute deux gouttcs de  SOkII' coricentrk, le 
liquide prend une teinte bleue noir i t re ,  qui  disparait graduelle- 
ment, tandis que la calliorle se recouvre d 'un dtipcit noir d'liy- 
drate  de sesquioxyde de niolybdGne. I k s  résultats concordants 
n'ont pu  ê t re  obtenus en lavant et séchant ce dkpôt, mais si on 
le dissout dans Az0"l-I étendu, qii'on Rvapore la solution a sec et 
qu'on cliauffe ensuite Iégiwxxrit le résidu fornii: d'acide niolyb- 
dique, on obtient de bons rksri!t:its. Dans l'essai mentionné par 
l'auteur! 1'6lectrolyte contenait. O gr.  100 de RIo02, dissous dans 
123: cc. d 'eau;  le courant employ8 (>tait de 0 .02  a 0.04 ainpkre et 
de 2 volts pour une cathode de  t 0 7  centimhtres carrés  de sur- 
face ; le temps nécessaire a l'opilration a varié de  deux à quatre 
heures .  

Au lieu d'employer SoiIl< on peut se  servir d'acide acétique; 
le  temps nkcessaire à l'essai est,  dans ce  cas, nn peu plus long. 
Coninie la présence de l'acétate de soude ne &ne nullcment 
l'électrolyse, les auteurs ont profitk de  cette circonstance Iioiir 
faire l'analyse d e  la ~ n o l ! j i i d i ) i z t r ;  ils opi$rent d c  la manière sui- 
vante : le minéral est attaquk avec un mélange de  carbonate et 
de  nitrate de sodium ; le produit de l'attaque est ilissous dans 
l'eau ; la solution est filtrée pour d p a r e r  les oxytlcs insolubles. et 
le  filtratum est électrolysé aprbs acidification avec de  l'acide acéti- 
que et ébullition pour chasser l'acide carbonique. A p r k  l'électro- 
lyse, le  soufre est déterminé par précipitation a l'état de  sulfate 
de baryuin ; les résultats olitenus sont satisfaisants. I I .  C. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sépn~~ntinii électro1;rddquc tlii mt-rcniii.e et di1 eid. 
lise. - LIM. C. IiOSCOE SP.II1E et Ed. SJIII'H i J o w m l  of 

amer. c h i .  Soc., 4901, p. 5 7 9 ) .  - Les auteurs dorinerit les 
résultats d'une s k i e  d'exptriences faites clans le but tlc sr\parcr 
Slectrolyliqueinerit le iiiercure d u  cuivre, en o p h a n t  avec une 
soliition (le cyanure rle pcitassiiiin contenant dr: 2 à 6 gr. (le ce 
sel pour 125  cc. La quantité de  cuivrc contenue klait de plus 
d ' u n  tiers plus forte que celle du mercure.  Le courant eniployé 
était de O,! a 0 ,6  ampBre pour  une suriace de  l 5  ceritim&tres 
carrks, sous un voltage de 1, t à 1, t 7 ,  et la terrip6raature d u  liquide 
ktait maintenue à 60-63  ticgrés ; le tenips nécxssaire au  d6pôt de 
0 g r .  1.2 de  rnercure est d e  d e u s  h cinq heures. Les résultats 
obtenus sorit Lrès satisfaisants e t  le dépôt est :oujours parfaite- 
riient eseinpt de cuivre. Les auteurs ont fait  aussi des essais de 
skparation &Iectrolytique du  mercure,  en .présence d'un mélange 
de cuivre et de cadmium, et  en présence d'un mélange de  cui- 
vre, de catliniuiri et (le zinc. Ces tissais ont donné également de 
bons résiillats. 11. C .  

Recliei-clie clc prîites q ~ ~ a n t l t i . . ~  de m~iclivl en pré- 
sence du eol~nlî. - AI. UITZ (%eits. f .  ~o7yir~.  C / i e w i e  1901, 
p. 8 9 4 ) .  - 1,asolution neutreest placie dans un grand ballon,qui 
ne doit étre rempli qu'au i / 3 ;  on y a j o u ~ e  uri f:iible excès tlecliro- 
mate de potasse; on porte la solut ioni  unc tcml,:':rature voisine de 
l'ébullition, puis on y ajoute du sel de Seigrielte crjslnllisé ( 5 ;  à 
10,or.i en quantité suffisante; ori contiriueà chauffer et l 'on main-  
tient l'ébullition pendant quelqucs minutes, après  que la réac- 
tion du sel deseignt~t te  a co~riii~eric'é ; on laisse refroidir pendant 
quelque temps et on étend d'eau, si la liqueur présente une  
coloration trop inlerise. En préhence du  r i i c ld ,  rnkliie s'il n'en 
existe que des traces, i l  se  forine, au  bout d e  quelques niinutes, 
un précipité brun de  cliromate de  nickel, qui tombe au fond et 
qui est facilement reconnaissable dans la liqueur verte par  son 
aspect floconneux. C .  F 

1iecliei.clie de I'nrseiile nu iiioTepi des iiiuisisr~iires. 
- M .  GOSlO ( I I  policli~iico, 1900, no 10.) - - On sait qu'au contact 
de certaines riioisissures, principalement lePeuicillizm Iire.uiciiule, 
les solutions arsenicales dégagent de I'liytlrogène arsknié, recon- 
naissable à l 'odeur d'ail qu'il possède. On peut utiliser cette p ro-  
priété pour la reclierclie de  l'arsenic : il suffit, pour cela, d'ajou- 
ter h unecul ture d c  Pr~iicillium une petite quantith de ia solution 
à essayer. On peut niêrrie doser la proportion tl'arseriic, en fai- 
sant passer les gaz f'orrriés dans une solution de sublimé dans 
l'eau et l 'acide chlorhydrique;  il se forine ainsi de l'arsenic ré- 
duit,, qu'on peut recueillir e t  peser. 
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I)osrige de l'aldéhyde îoriiiiqoe pair le iiitrate 
d'argent. - RI. V A N l h O  (1)hnrmncc~ii ische %eit.). - 1,orsqu'ori 
a joutea une solution d e  fornialdéliyde une solution de  nitrate 
d'argent et de la soude caustique, il se forme un pr.écipit6 d'ar- 
gent métallique et d'oxyde d 'argent ;  en traitant ce précipité pPr 
l'acide acétiquc dilué, l'oxyde d'argent se dissout et il reste I'ar- 
gent métallique; c'est s u r  ces réactions que M .  Vanino a hase un 
procédk de dosage de l'aldéhyde formique. 

Pour f a i x  ce dosage, on prend la forinald6liyde à doser, qu'on 
additioririe de 9 perties d'eau et l 'on ophre sur  5 cc. d e  cette 
solution, qu'on additionne d'une solution aqueuse contenant 2 gr. 
d e  nitrate d'argent,  on ajoute de In soude caustique jusqu'à 
forte réaction alcaline ; on  agite ; après un  quart  d 'heure de 
repos, on décante ; on traite le précipité par  une solution d'acide 
acétique a 3 p .  i O U  ; on filtre ; on lave le précipité s u r  l e  filtre 
avec l'eau acidulée d'acide acétique, jusqu'a ce que l'eau de 
lavage ne précipite plus par  l'acide clilorliydrique ; on  shclie le 
précipité et on  le pkse; 216 gr.  d'argent mktallique corres- 
pondenl a 30 g r .  de  forrnaldéhytle. 

Itecherc%e de l'alun ilaiin le x hi. - J I .  I.OPRESTI 
(Zezh-. f u ~  U n ~ ~ r s u ç h m g  der Xcihmngs-und (;enus., 1901. p .  985). 
- On évapore au bain-niarie, jusqu'h réductiuri au tiers de son 
volume, 50 cc. du  vin à examiner, et on le décolore avec du 
noir  animal p u r  ; on filtre ; on  lave le filtre ; on neutralise 
exactement le liltratum avec une lessive alcaline, e n  se servant du 
tournesol comme indicateur, e t  on coinpléte a 50 cc.; 3 cc. du 
liquide neutre sont ensuite agités avec 1 cc. d'alcool à 90 -92"  et 
5 a 6 gouttes d e  teinture de  bois decainpéche rkcernment prépa- 
rée  (5 gr. de  bois decamp0clie dans 100 cc. d'alcool). Enl'absence 
de  l'alun, le liquide preiid une coloration jaune orlirigé, mais, si 
le  vin contient de I'alun, il prend une  coloration qui ,  suivant la 
quantité d e  ce sel, \ a  du  violet a u  bleu. 

C. F. 

Enaiiien den Iiuiles lul~riliwntes iiiliiérnlen (fixé 
p a r  u n  Comité spécial) (Uest. Ujjy.  % e h .  1. Z ~ L C ~ ~ ~ T I V ~ L ~ .  urid. L r i ~ z d -  
wir th. ,  1901, p. 493,  d'après le tlztll. t l e  l 'Assoc. des chimistes de 
st~c7wie). - i o  Appn~ence. - 'roiites les huiles sont exariiinkes à 
la température d'au moiris i 7  degrés au point d e  vue de leur 
clarté et  d e  leur tran>parence. Les huiles colorries sont exami- 
nées s u r  une plaque de verre. 

f o  Poids spki/iqici>. - Celui-ci est d5terminé avec des aréo- 
metres  contrôlés a la tempkrature de i;i degrés. Les aréom6tres 
doivent être coritriilds d e  temps en temps dans de  l'eau à + 4 de- 
gr&, dans  laquelle ils doivent s'enfoncer jusqu'au trait  l .  Pour 
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des d6termiriations précises, on fait la détermination au  picno- 
mètre. 

3 0  ConsMtr r~ icc .  - On verse Urie hauleur de  30 niillimètres 
d'huile dans un tube A essais d e  20 millimètres d'ouverture et 
l'on maintient au bain d'eau a 15 degrés pendant une heure. 
Lorsqu'on retourne alors le tube, l'liuile parait  ou t i , ès  pliide, o u  
c i s p w s e ,  ou ,  si elle rie coule pas encore aprbs ileux minutes, rwn 
fluide ou de C O I ~ S ~ S ~ ~ I I C E  ~ ' I J I I ! ~ ~ I I ~ .  Dans cprtains cas, on peut exa- 
miner une épreuve port& dix minutes dans l'eau bouillante, puis 
refroidie. 

40 liiscosiiB (degré de fluitlita) - La détermination se fait dans 
u n  viscosimktre coritr81é de  Engler. Celui-ci doit donner, a 
40 degrés, un temps d'écoulement de 5 0  a 52 secondes pour  
200 cc. d'eau. L'orifice d'écoulement doit ktre examin6 avant et 
après chaque essai. 

Les te,mpératiires d'expérience doivent être : 
io Pour les liuiles, employées en pratique, i la te~i ip&rature 

ordinaire de 2 0  degrés ; 
Z 0  Pour les liuiles employées a plus haute température, selon 

les conditions, 5 0 ,  100  degri-s, exceptiorinellement 150 degrks. 
Pour des déterminations précises, la courbe de  viscosité doit 

être établie a intervalles de  10 degrés. 
Les impuretés grossikres doivent ê tre  enlevées par  un tamis h 

mailles de  3 milliiriétres d'ouverture. On ne peut s'aider que 
d'un trBs faible réchautfage. Le résidu doit être déurit. Pour  les 
huiles hydratées, il faut faire un essai de  contrôle avec l'huile 
desséchée. On dessèche en agitant avec d u  chlorure de  calcium 
fondu et filtrant s u r  u n  filtre sec plissé. Fxceptionnellcment,on 
peut, pour coritrcile, tic!sstclier l'liuile hydratée par  uri cliauffage 
prudent au bain de  sable.jusqu'a surface tranquille (tout au plus 
à 110 degrés). 

50 TA vrtoriè~.e d~ se  comporte^ ri froid. - Pour les liuiles 
employées à basse température, on opére comme suit : l'liuile est 
versbe eri couche de 30 rriilliriiètres tlaris u n  tube essais de 
20 millimètres d'ouverture; on y plonge un  thermomètre a réser- 
voir  cylindrique, et l'on refroidit lentement dans u n  mklange 
réfrigérant. 

On prend, coninie teinphrature d e  solidification, le point o ù  
l'huile n'est plus mobile lorsqu'on agite le tube a essais. 

Pour fixer la consistance de  l 'huile a une t e r n ~ t k a t u r e  mini- 
ma déterminke, on refroidit dans un  mélange de sel e t  de 
glace une solution salirie. dont  le point de  congelation correspond 
au degré envisagé ; l o r ~ q u a  celui-ci est atteint, on plonge dans la  
solution un tube a essai de la m ê m e  dimension que  pour  les  
épreuves précédentes; on l'y maintient. pendant le temps d6ter- 
miné et l'on examine alors la consistarice de I'liuile comme il a 
6té dit au sujet de la consistance. Comme solutions salines, on peut 
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utiliser les suivantes : poiir - 3 degrés, la solution contient, 
p .  100 parties d'eau, 13 parties de  nitrate de  polassiurn; pour 
- 5 degrés, 3 parties du  mSme sel + 3 . 3  de chlorure de sodium ; 
pour - 10 degrés, 22 .5  parties de  clilorure de  potassium ; 
pour - 45 degrés, 23 parties de clilorure d 'ammonium. 

Les liuiles souillées mkcaniquement ou Iiydratbes doivent étre 
soumises à un essai de contrôle,corrirnc il est dit  au  sujet (le la 
viscosit6. Pour des détermiriations précises, on recomiriaritle l a  
rnétlioile au tube en V d'aprks Holde. 

6"'oint d ' i i l f l f i , , z?~~ ,~ t i o i ~ .  - La dkterrnination se fait dans un 
creuset en porcelaine dc (iJ milliniètres rl oii\.ertiirc vt G O  ixilli- 
mktres clc hauteur ; celiii-ci est placC t1;iris un bain d e  sable plat 
d'environ 150 millimètres de  diamixtre. e t  enfoncé de  telle sorte 
que le sable atleigrie la moitié du creuset. L'huile à essayer est 
verscie dans I R  creuset,  jiisqu'h environ i centiin+tre du bord 
suptlricur, et on y plnngt: uri tlicrmoiiii>tre dont la boule se 
trouve a u  niilieu d u  creuset. Comme tlamrne tl'alluinage, on se 
sert de ia flamine d'un clialürneau ayant rnviron 3 millimiitres 
de longueur; i dcfaut, on peut se servir (l'une flamme (le bougie. 
On essaie en approchant vivement la flamme d e  la surface du 
liquide, presque jusqu'à coritact. On coiiiinence !orrqiie la tempé- 
ra tu recs tà  20 degrés ou-dessous decel le  indiqiiéc, et l'on répète 
l'épreuve de 4 en 4 degrds, jusqu'a ce que l'inflanirnation carac- 
téristique se produise. 11 faut éviter tout conrarit d'air et un para- 
vent sera une p r k a u t i o n  utile. L'huile est clio:itT6e graduelle- 
nient poiir nc pas monter d e  plus de  6 degrés par minute. On doit 
toujours faire un  e s n i  de contrîile snr  lin rkliantillor. d'liiiile 
fraiclic. 

La déterrninatiori du point de coml)ustion ne si? fait générale- 
ment p a s ;  il n'y 3 que  dans le cas oii ce point si: trouve à iin 
degré très élevé au-dessus (lu point rl'inflanimation, que la déter- 
mination se fait d'une niani i~re analogue. 

Ponr des tlr\teriiiiri~itioris t r k  prér i ies ,  on recoininaride l'appa- 
reil Pensky-Marten ; 

'Io Acides libres. - L'huile est agitée avec l'alcool absolu dans 
un entonnoir 4 séparation. On dosc l'acidité sur  la liqueur alcoo- 
lique, l 'aide d'une solution décinormale de soude, en présence 
d e  la phénolplitaléine 

X0 SnbrbilifC ( ICI IPW en qdz .111 le ) .  - La diitermination est inutile 
pour les liuiles claires. Pour les liuiles colorées, on traite avec 
40 fois le  volume de benzine de pétrole (densité 0.69 à 0.71) ou 
d e  benzol. Dans le premier dissolvant, il ne doit y avoir, aprks 
24 heures de  contact à l'ohscuri té, aucuri rihidu sensible, et pas  
du  tout dans le second dissolvant. 011 s'en assure par  filtration 
sur  un  filtre sec. 

9" l e i r e z w  eu  huile  de r A i u e  pour l ~ i t i l r s  r t r [ jnc ' rs.  -- 5 CC. 
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tl'liuile sont a g i t h  avec la niEine volume d'acidc sulfurique 
(densi16 il.62j. Par le repos, la couclie acide ne tloil pas paraitre 
rouge, ni tri:$ colorée. 

Bti.netltrii 6111 siilftriial. tlii  ti-ionml et clni tCtroiisl. - 
31. VITAL1 (00~10tt i120 c h i ) t $ ~ c ~  /a~ . rn t i ce~~t ico ,  1 900, p .  3 1.  )- Si l'on 
prend I gr.  de l'un oii l 'autre de  ces trois corps, qu'on I'aildi- 
tionrie de 3 gr. de potasse caustique et qu'on cliauffe, i l  se dit- 
gage une odeur désagréable, et le niélange brunit ; eri refroidis- 
sant, il passe au  rouge, et l'eau donrie une soliitiori 1)leiit:; si l'»ri 
ajoute HCI à cette solution, il se produit une coloration violette, 
en iiiéme temps qu'il se d6;age de  l'acide sulfureux : si l'on &va- 
pore a siccit6 1:i solution, le résidu présente la réaction des sul- 
fates et des polysulfures et  s e  colore en violet par le nitroprus- 
siate cle soude. 

Ces réactions se  produisent avcc d'autres com1)iiiaisoris conte-, 
nant du soufre (alliumine, taurine,  d e . ) .  

Pour (IifTtlrenc~er le suifonnl d'avec le triorial et le tétronal; 
on peut comparer le point de  fusion de ces trois corps : le sul- 
fonal fond a l ? 5  t1cgi.s 3, !e trional à '76 clcgr6s ct  le ttitronal à 
89 degris. 

On peut encore coiriparer, 3 l'aide rlu iiiicroscolie, lcs cristaux 
qui restent comme résidu, lorsqu'on laisse s ' h p o r e r  une solu- 
tion éthérée ; le sulfonal se pr4se:ite en cristaux arhcirescents. 
semblables ê ceux que forme l'eau qui se congèle s u r  les vitres 
pendant l'hiver ; 1~ trional cristallise en lames aplaties, analogues 
A celles de la cliolcstérine ou du nitrate d'uree ; le  tStrorial cris- 
tallise en prismes tronqués ou  t m m i n i s  cn aiguilles. 

Prépnraiimn clri ïacicïe citriqiic. - M .  OflLY (BI.+ 
Lish (mdcololiia/ Driqqist, 1902,  p. 61).- Le jus de citron est dilué 
avec deux volumes d'eau et abandonné au repos jusqu'au lende- 
main ; le  liquide est filtré, additionné d'une solution concentr6e 
de chlorure de calcium et  neutralisé par In soude caustique ; le  
rnagina obtenu est cliauffb, jet; sur filtre, lavé, puis traité par 
I'acide sulfuriqiic et port6 a l'ébullition pour terminer la rSac- 
tion ; le sulfate de cliaux est éliminé par filtration, ct le liquide 
est soumis a l'aclion d u  noir animal lave A la température 
d'ébullition pendant quinze minutes;  on concentre et l'on fait 
cristalliser. 

1 2  N a 0  H f 4  C6 HR Oi = 4 CG II:iOi R a a +  i ?  11-0 
4 O' Na:' 1 G Ca C I L  ? ((CVI1' Ca'] + 1 2  NaCl 

2 (CVP 0'j2 Ca:'+ 6 SOL Il2 = 'I C H H X  O' + 6 SO' Ca. 
A .  Il. 

Rrclirrclir de In l'oriti~ldi.li~tlc iàaiis I c  Inlt. - 
11. LUEB13Rrr (Chem.  Zeit . 1901,  Rep. 291). - Ilans un flacon d e  
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100 cc., on met 5 gr.  de  sulfate de potasse grossii:reincnt p u i d -  
risé, et l'on ajoute 5: cc. du lait 2 ewayer ,  ; on fait couler avec 
soin, le long d i s  parois, 10 cc. de S0;H"tle densité 1 , U ;  on 
abandonne au repos, jusqu'i  l'apparition d'une coloration violette. 
En présence de la formalti~liyrle, la coloration violette du sulfate 
d e  potasse se manifeste en quelques niinutes et s r  communique 
peu a p e u  à tout le liquide. Si le lait ne  contient pas de formaldé- 
hyde, il se forme aussitôt une coloration brune,  qui passe rapi- 
dement au noir.  Avcc le lait qui a repos6 pendant plusieurs 
heures, la I éactiori a lieu plus rapidement qu'avec le lait frais. 
La ruaction est encore sensible lorsqu'il y a 1 partie de  formal- 
déhyde dans 250.000 parties d e  lait. C.  F. 

Reclici.r~lie alp l'nlcoal cliins 1'i.tlici.. - M .  R .  GRASSIN 
( A p o t l ~ ~ k e r  Zert. 1901). - Pour dcterminer la teneur en a!cool 
d'un éther, on prend 2 a 3 cc. d'une solution dechlorure de cobalt 
a 5: p .  IO0 ; on ajoute quantité 6gale d u n e  solution de  sulfocya- 
riure de potassium, puis on verse ce niélange, en agitant douce - 
ment, dans l'éther à examiner. Si celui-ci contient de l'alcool, la 
couche supérieure, au bout de  quelques i n s t a n ~ s  de repos, prend 
une  coloration bleue plus ou moiris iritense. Le peroxyde d'hy- 
drogkne dStruit cette coloration, dont la formation est vraisem- 
b l a b l ~ r n m t  basPc sur  la réduction du  sel de cobalt. Les alcools 
amylique, m6lliylique, et iso1)utylique donnent égalemerit celte 
réaction. Les sels de  nickel n'exercent sur  elle aucune influence. 

C.  F. 

Sur In pslliitiaii e t  I'épiirutian aiitoni~tlqiitt den 
c!ouims tl'eniix - O.  SPITTEK (12rcli. f. fl!l!jie)?e, 1900, p. 161 
et  213). - I,e travail est divisé en trois parties : l 'étude de la 
ilore fluviale, celle des processus d'oxydation dans les eaux 
courantes et de leurs rapports avec le  lit du  cours d'eau. Les 
algues ne paraissent pas nécessaires pour  faire revenir à sa puret6 
initiale un fleuve pollué. Les algues et les diatomées, par leur 
prodiiction d'onygbne, aident a l'oxydation des inatibres organi- 
ques par  les bactkries ; les v6g&taux cli1oropli~-llit n s  ne participent 
donc qu'indirectement a l 'épuration automatique cles coursd'eaii. 

La niinéralisatiori e t  la gazéification des iinpiiretés organiques 
rie peuvent se produire q u e  si l'eau cst suffisainmeritcliarg6~: d'oxy- 
g h e e t  si elle n'est pas trop c1iargi:e de c o r p j  résiduaires.Uncou- 
-mit rapide absorbe plus d'oxygkne qu'un fleuve a courant lent,, 
et le  sédiment s'y réparlit  sur une hitw pliis grande surface. 

L'auteur recommande de compiéter l'examen bactkriologique 
par la  détermination de la  teneur de  l 'rau en oxggkne et  de la con- 
sommation d ' o x y g h a  en un  temps déterminé. 

L'épuration d u  lit de  la rivière s'accomplit comme celledu sol. 
Aux endroits où il y a accumulation d '&pure tés ,  l'oxygbne peut 
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ètre cornplMement utilisé, e t  le  limon est le siège de décornposi- 
tions putrides par les bactéries anaérobies, dont l'activité s e  re- 
connaît aux dlgagements gazeux. 1.a formation des bancs de vase 
est aussi la conséquence du  manqued'oxygPne ; elle est une cause 
de  pollution pour le fleuve, mEme s i  les autres facteurs sont sup- 
primks. E. S. 

Sauve1 appareil pour le tlosnge du sucre par fer- 
nitntation. - M. Th. LOHNSTEIN ( A m .  de yhnrm. de Lou- 
vazli ,  di:cembre 1901, p .  551).  - Les difftirents saccliarimbtres d e  
fermentation employés jusqu'à ce jour présentaient l'inconvénient 
(le ne pouvoir être utilisés que pour des liquides titrant au maxi- 
mum 1 p.  100 de sucre. Pour les ur ines plus riches, il fallait les  
diluer préalablement. 

Ce défaut résulte nioins de  la dimension des 
appareils que du principe de  leur construction. 

L'auteur a imaginé un  dispositif permettant de  
doser directement, sans dilution préalahle, le  su- 
cre contenu dans l 'urine, en quelqiie proportion 
que ce soit. 

L'appareil complet (1) se compose d'un tube  en 
verre recourbé en L', a branchcs inégales. La pe- 
tite hranche présente u n  boursouflement sphéri- 
que, qui est fermé par  uri bouchon muni d 'un  ori- 
fice correspondant à une ouverture dans le  col de 
la boussouflure. 

Une éclielle peut à volonté être  appliquée con- 
t re  le tube du  sacchariini.tre o u  e n  être enlevé. 

On opiire de la manière suivante : 
Le tube ;tant ouvert des deux côtks, on y verse 

du mercure. Ori ajoute, 3u rrioyeri d'urle seririgue 
de Pravaz, O cc. 5 d'ur ine dans la boule, puis 
O gr. 1 a O gr. 2 de  levure sèche, délayée au  préa- 
ble daris 2 à 3 fois son poids d'eau. 

On  place le bouchon bien graiss6; on applique 
A l'c:ctiellc gradiirieeton vérifiesi lezéro correspond 

bien au niveau du mercure. 
On fernie soigneusement le bouchon ; on le fixe en le surchar- 

geant au moyen d'un poids, puis on laisse fermenter vers 3 2  à 38 
d ~ g r S s  pendant 3 à B heures, jusqu'a cessation de la fermentation. 

Or1 lit le nivrau du rriercure i la tenipératiirv de 2 0  degrés ou à 
celle de 35 tlcgrks ; l'échelle présentant une graduation pour ctia- 
cune de ces deux températures, le  chilfre lui indique la propor- 
tion de sucre pour 100.  

Ijauteur conseille de  faire la lecture aux deux températures et  
d'adopter corrinie rksultat la rrioyerine des deux chiffres. 

(1) Constructeur : I I .  Solffke und C@, Berlin. S. 
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B I B L I O G R A P H I E  

.4nnIync é l é m e n t a i r e  des s i i l ~ s t a n c a v  vkgktnles .  pa: 
J. ALQLIEH.  - i vol. de I ' i incyclo~iédie L iau té  (1l;isson et Gnutliier-Vil- 
l a r? ,  éditeurs). P r ix  : i' f r .  JO. - L'in-iportance de l 'analyse eléincn- 
taire, en chirriie agricole,est incontcstahle,car clle seule t h n n e  des rcnsei- 
griements tri:s exacts su r  les exiçcnccs des diverses culturce et  la nature 
des engrais qu'il  est utile d'employer. L'auteur décrit,  d;iiis cc volume, 
les procédés qui  permettent d'et'fectuer l'analyse elérnentaire, avec Ics p u -  
f'eclionnemeiits les plus réceri ts.  

Dans une  preiniere partie, 17. Alquier insiste sur  les soiiis qu'on doit 
apporter  à la prise rl'éctiantillon des siibçtances régelales ct  à leur p r é p -  
ration nu laboraloire en vue de l'analyse. Dans la seconde partie, on 
trouve, tout d'abord, indiqués et ciisc,utes les principaux procetlés de des- 
siccation des siihstances végétales, avec tous les détails q u e  réclament les 
dil'iicultés et l ' importance de celte opération. AprCs avoir ensuite passe 
rapidenient s u r  l'analyse élémeritaire de la partie organiqiiedes végétaux, 
l'auteur s'étend lorigiiement su r  les procédls d e  dosage des éléments qui 
coiriposciit leurs cendres. II insiste sui. cette opkration d e  I'inciiiératioii, 
car  elle occasionne s o u w n t  la perte totale ou partielle d e  certains éléments 
qui  devraient se retrouver daris le r ls idu final. Ilans cette dernière partie, 
II.  Alqiiicbr intli(que les p r o c e d k  de dosage non seulement des corn posé^ 
fo r i : l a~cn taux  qui domirient dans  tous les-végétaux, coiiirrie le phoslihore, 
Ic cliloie, le potassiurn. le sodium, e t c . ,  mais des coinposés rares et pcii 
aliondants qu 'on renconlre seulerricnt diins certaines plantes, comme 
l'iode, le fluor, le bore, l e  ciii\rc, etc. 

La Tible  dcLVolfi', qui est joirite a u  vo:iirn?, roriipI+te cet aide memoire 
en résumant les données que I ' a n a l p  élérncntaire des vcgétaux inet A 

In disposition de l'ugriciilteiir. 

Anaiync iiiiiiii-slifltc aïes itïissieilts ).i'gktnux dl1 hé- 
t a i l .  par  J .  Ar.yr:ieil.- 1 vol. d e  I'l<ricycloliédie Lkauté (.)lasson et Gau. 
tliier-J'illnrs, Crlitriirs). P r i x :  2 Fr. :id. - Dcpiiis q u e  les qiirslions 
écononiiques inliCre!ites ,? la composition cliiiriic~iie d e  la ratiori des aiii- 
niaiix ont  pris une g rande  iinportaiicc, I'a!ialyse iinin6diate des substan- 
ces végét;ilcb est devenue une des applicationi, le? 11lus précicuscs dz la 
cliimie à l'agricultiire. Pour les guider rlaiis ce genre de rcclierciies, les 
Inhorotoires :igricoles d o n t  pas, coinriici pour les tc ircs  et les engrais, des 
guides ofticiels ni  d'oiivr:iges spéciauï  e t  praliqiics s u r  la question. L'au- 
teur a songé à corribler en 11artie c c t k  lnciine en réiinissnnt, niais sans 
avoir la préterition tlc faire loi, ies proci.il6s d e  t l o s n p  les plus précis 
parmi ceux qui  sont acliielleinent coririiis. 

h l .  Alquier a voiilu traiter, tlansccl te Encyrlop6tlie, toutes les operations 
qu'eritraine 1'an:iljsc iles substances vbgi!tnles> aussi complCte qu'il la 
faut pour mener  a bicii l a  solution des prol~lt!iries ~ii.:iiiques que l'agricul- 
teur  a à résoudre. 1)ans uri premier volurrie, i l  s'est occupe d e  la descrip- 
tion des divers dosages dorit I'enscrrihle liermet 1';inalyse éléiricntaire. 
Ihr is  cet airle-rriéirioire, I'auteiir rie traite qiic cc7 qui coric'crricl lcs prin- 
cipes immérli;its, et terrniric airisi I'exposC ilr nos conn:iissnrice~ si17 l'ann- 
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l ! x  [les riiiitii'res végétales. Les I:iboratoires agricoles n'ont pas besoin 
d'iin traile pcriiiettant In séparalion de toutes leç espèces chimiques éla- 
fiorées par les plantes; aiissi,M. Alquier s'est-il contenté d'indiquer corn- 
ment on doit doser les coinposés organiques dont 1:i dtiterrriiriation fait 
connaitre la valeur industrielle et alimentaire des substances vii,.é:ales. 
On trouve décrits en d ~ t a i l ,  dans ce voliirne, les modes d e  séparation et d e  
dosage des princil~alcs in;itiéres azotées, grasses et  liydrocarhonées des 
végétaux. ainsi qu'un apprcu s u r  l'état actuel de nos connaissances ii cc 
sujet. 1,'auteur permet ainsi i ses eollégiies de protitcr d e  son expérience 
sur la question, c a r  i l  a été 2 iriî:nic, au Laboratoire d e  rcelicixlics de la 
Conipagnie des Voitures, d'analyser u n  g rand  nombre d'éc1i;iriti:loris des  
substances végétales les plus d i ~ e r s c s  pouvant être coiisoniniées psi' lcs 
anininux. Il faut espérer qu'il  contrilniera 2 faire &carter rlo la prntiqiic 
courante certains procédés qui sont ou dd'ectueux ou conipliqués ou iricnrri- 
plets. 

O x y ~ I & ~ t l o i i  d e s  ~leoo l s  par I'aetiun de caiitltct, p a r  
J.-A. 'I 'R~I.LAT, d ~ r c c t e u r  du service d'analyses, a i 'Institut Pasteur. 1 vol. 
in-80 dc 205 pages (C. Saurl,  éditeur: 3, rne Kacine, Paris). Prix : 5 tr. - 
L'auteur étudiedans ce travail les lois de: transforniations cliirriiques qu i  
s'elkctuerit par  l'action de contact. 

La rnétliodc qu'il a imaginée, repose sur  I'eriiploi ti'iine spirale de ])l:itiiic 
incandescenlc ; l'appareil p r r i i e t  de refroidir rapidenicnt les ~ a l i c i i r s  
ayant suhi l'action de contact ; on évite ainsi l a  t1issoci:itionque liourinient 
siihir les produits de l a  réaction par  l'aclion d'iine tcrril)t:iatiirc élevée. 

L'auteur a expérimenté s u r  les alcools monovalcnls, p:urivnlcrits, satu- 
rés ou non. 

II a constat6 qiieles alcools des s6ries grasse el arnniatiqiie sont nx'des. 
Les alcools pri!riaires dorment I'ald8hyde ~ o r r e s ~ o n d a r i t c  ; les alcools 
secoiidaires donnent ilne cétone ; Icï alcools tertiaires une  célonc irifé- 
rieure et de l'altléliyde t'orrniqiie. llarnii les produits ohterius iivec l a  $y- 
cérine et le glyoxal, i l  a caractErisi: I 'nldEli~de formique. L'alcool allyli- 
que a donné de l'ac:ruléirie, d u  glyoxal et cle i'aldbliyde forrriiqiie. 

Pour lcs alcools nii:ttiylique et étliylique, l'action de contact cornrneiice 
d t j a  R 200 degrés ; elle est favoriske par  la  présence d e  l'eau ; 1':ildéhyde 
formée est toiijoiirs accompagnbc d'acétal. 

L'étude de ces iictions est d u  plus liaut intéi.13, car elles nous rensei- 
gnent sur le processus de la na tu re  dans 1:s éltiérifications chez les 
plantes et la formation de produits provenant d e  la décornposition d'un 
alcool ; en un mot, l'action de contact permet rie se  rendre  corripte de la 
présence des acétals méthy lh iqucs  dans certains produits d'origine végé. 
tale ; elle explique In î'nrrnation d e  l 'aldrliyde éthylique dans la fahri- 
cation de l'alcool ordiriaire et,  par suite, celle d e  l'ackial étliylénique, dont 
la présence avait été contestée ; elle éckiire d 'un  nouveau jour  la question 
de le11iErificalion ou plutùt rlii vieillissenierit des alcools. e tc .  

I.e travail enlrepric: pa r  V.'r'rillat est des !ilus intéressants et la voiedans 
laquelie il s'est e n p &  peut 6tre féconde enrésu l la t s .  
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d'liygii,ne alimentaire, l 'auteur recherche quels soiit. les proc:édik de con- 
servation de la  viande qui rriériteiit d'ktre précoriis&. 

Les deux premiers cliapities sont coris;icrés à I'etutle de la viande 
fraiclic, a u  point d e  vuc d e  scs caractkrcs, de sa  coiriposition ariatornique, 
d e  s a  coniposition cliirriique et de son arialyse. 

Lez chapitres suivaiits sont corisacrés aux dive1.s modes d e  consena-  
tion. 

Le froid est un excellent mode  de conservation. L a  viande conservie 
par  frigorificatiori conserve son pouvoir digestif et son pouvoir riutritif. 
L'auteur csliiric que c'cst l i  uri exccileiil nioyen d e  cori~crvatiuri,pouvant 
rendre de graiids services aux populaiioiis ouvrikres et agrico es ct aux 
arrnées, sur tout  en terrips de guerre .  

Examiriant. ensilire le niorit: (11: c:orisiirvalinii par les aiitiseptiqiies, 
JI. Ilarriard s 'occupe d ' a l ~ o r d  d e  l a  salaisou, qu'il  déclare ne pas Ctre un 
excellent procédé au point de vue 1i~gii;iiique el qu'il  faut réservitr i la 
viande d e  porc. 

L'diiteur se  déclare opposk à l'cniploi d e  toutes autres siihstances a~ i t i -  
septiques ; il est,  e n  cela, d'accord a \ e c  tous les 11) giériistes. 11 tail cepcn- 
dan1 exceptiori t o u r  un procetlé auiluel il roiisacre Le cliapiire \ ' I .  Ce ~ii'o. 
cédé, l~révele  par Deliaii, d e  Ileltort, corisiste ploiiser les viandes, 
quelques lieures après I'ahatage, dans uiie solulioii aqiioiise d'aldetijde 
foriiiiqucsous uiie pressiori de ti atiiiospli&res, puis à évacuer cette solu- 
tion et i la remplacer par de l 'acide carboiiiquc, en agissant sous la  méirie 
pression. 

Ce procédé a été expérinienté, iiotaiiirrierit par  M. I'oiiclicl. On a cons- 
taté q u  il ne niodifie pas la digestitiilite de la viande et qu ' i l  est impos. 
sible de déceler à l'analyse l a  présence de l'altleliyde f'uriiiique. (( Il niéri- 
<( terait, dit M. IIairiaid, tl'ptie étudié p;ir les pou to i r i  puliiica, qui ,  aprls  
(r avis ,  pourraierit a u t o r i x r  sori emploi. 1) 

hl .  H a r ~ i a ~ d  ktuciie, ciiiiii, les conserves de viandes prolrerrient dites, 
obtenues par la stéi~ilisation à chaud ; il 1iioiiti.e les conciiiioris qu'elles 
doivent imliser  pour étre réclleriient hyg~éniques.  

Le travail d e  JI .  Ilairiaid sera lu  avec riii grand iiitkrtt p r  les cliiriiistes 
s 'occupant des matières alimenlaircs. 

biinljm qunuiitaiive géiiiwnle, coriipreriarit Ics mélliocies 
titririiétriques gravorrieti.iqiies, éleclrolytiques, gamrnélriques, docini6- 
triques, e tc . ,  par C. 1 1 ~ ~ s .  - i t e  étlitioii, 1 vol. d e  ti03 pagcs,  avec 2 4  
gravures. Erliteurs : Cytsliuyst, a Louia in ,  e l  Gaulliier-Villars, à I'aris. 

Ce volume Sait partie d'un eriserntile tl'uiivrages comprenant  : l'aria- 
lvse qualitative au ciialurrieau et l 'analyse q u a l i l a t i ~ e  par  voie liurnide. 

Ctiacuri d e  ces ouvrages :L eu plusieurs Bditioriss, ce  qui prouve le 
succés qui  a eté rCservk par le public scieiititique t i  celte iciivre. 

Le, traité d'analyse qumti lat ivc qui p m i t  ~iujourc:'liui est surtout un 
livre d'criseigrie~rierit did;ictique. 

Toutes les niétliorleç d'aiialjse, n i h i e  les plus iécenies, celles a u  moins 
qui  préscnteiit u n  réel iiitérèt, y soiit exl~osées.  S o u s  y rericoritroris : 

L analyse par  la voie huiriide gr;iviriiétrique; l 'analyse pa r  voie dec- 
trolytiqiie ; l'analyse titrirnétrique ou voluiiiktriquc; l ' ana l l se  par la \.oie 
sèche, doc~mét r ique ;  I'analj-se gazuriiétrique ; l';inalyse par les procédis 
pl i is iques jcoloriniétrie, etc.) ; I'arialyse orçariique éleinculaire. 
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Chacun [le ces chapitres comprend [les divisions et des  sous-divisions 
trés clairemerit coordonné~s .  Partout  o n  remarque l'irriportarice dorni- 
nante que l'auteur accorde k la  partie scientiliqiie. Ainsi, sous les titres : 
Principes, ;Vithodes genirules,  on  trouve réiiriis et condensés les pro- 
priétés d'eiisenilile qui permettent le dosa,ge d e  toute urie sCrie de corps;  
vieriiient e~ i su i t e  les caractéres difftii.eiiiiels s u r  lesquels ou hase leur  
s6anration. 

Ces résumés, accompagntis tles équat io~is  cliiiriiques ' e t  de leurs expli- 
cations, précktlent ordin;iireriient les chapitres daris Iesqiiels s e  trouve 
ensuite trailé plus eri detail cliaque cas p;rrticulier. 

Cette rnariière originale de t rai ter  l 'analyse qiiarititative seiiible faire 
de celle ci une brariclie l'rar~clieinent scieiiiifique des b ~ u d e s  cliirliiques, 
alors que souvent elie ne ressemble que trop a urie siniple collection d e  
recettcs. 

011 peut citer corrinie exemples les chapitres qui préckdent le dosage 
graviniétrique tles int taux du groupe di1 fer, de ccux d u  groupe du cuivre 
ou de l'arsenic et ceux qui résument les séparations des dill'tirerits niétaux 
de cliaciiri de ces groupes, ou ericore les priricipes qui se  trouvent à la  
tPle des essais iodornt'trir~iics, tles essais ;lu prrnariçan;rte, etc., etc. 

A ccite de la partie tlieorique d e  l 'ouvrage, lautei i r  a accordé u n e  
large part l 'apl~licatiori pratique. D'abord pour les coinriiençants, o n  
trouve des dcscrip~ioris coricises hieri que siifiisariiriient détaillées, q u i  
pernietterit rl'opCrcr le dosage de cliaque élériierit pris isolément e t  dans 
des inélanges, et cela par les diflërerits procédés (voie liuiriide, voie 
skche, rtk. 

Pour les ?lèves plus avarices, i l  y a ,  intercalés dans le texte, de nom- 
breux exeniples d 'a~ialyses plus coiiipliqiiées, clioisies p r i n c i p l e m e n t  
purni les procédés en usage dans les laboratoires intliistriels, rriétallur- 
giques et pliarmaceutiqucs. 

11 es1 é,itlcrit que le jcurie cliirniste appreridra aussi bien eri s 'exerçant 
à ces sortes d'analyses qu'à celles d e  cornposc's ou d e  riiélariges plus ou 
moiiis artiticiels ou ahs1r;iits e t  il a le g rand  avaritage de se  niettre a u  
courant des procédés d e  l ' industrie. 

Citoris, pariiii cesexeniples d'applications : 
L'analyse des soudes, tics clilorures décolorarits, des iiitrates (selon 

Sctiliesiri;., Grarideau!, de l'azote daris les eriçraiset tiulres (sel011 Durrias, 
Kje.rIalil: e k . ) ;  le dosage du soiif're dans les pyrites, d e  lllerirlas ; l'ana- 
lyse des eaux, des alliages, des  gaz (furnées), dcs gazogènes et des clie- 
niiriées ; l'arialyse des uriries ; l'analyse des corrihiistibles (in:ilibres vola- 
tiles, coke, cendres, soui're). 

En t'ait d'analyses se  pratiquant plus sp6cialerr!erit dans les laboratoires 
riiétallurgiqucs, on peut citer celles de l a  fonte. cie I'acicr et d u  fer (dosage 
du carhone, du silicium, d u  soufre, du p l i ~ s p l i ~ r e i ,  du ziiic daris les rni- 
rierais (selon Scliaffiier au sulture sodique), du  ploiiih pa r  le procedé au 
creuset, de l 'argent pa r  t i l r i iné t r~e  (selon Gay-Lusac) ; de l 'argent e t  d e  
l'or par la fusion et  la  coupellotion. 

Le pharmacien trouvera, cornirie l'intéressant plus spécialeincnt, les 
dosages du fer réduit,  des sacc1i;irurcs d e  fer, d e  l'eau de clilore, d u  
hroirie et de  l'iode. des bromures et iodures potiissiqucs, d e  l'acide 
cyanhydrique, de l'ernétiqiie, etc. 

Une table placke .? la firi de l 'ouvrage indique tous ces exemples d'ap- 
plications speciaics. 
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Ue no i i i l~ rcuse~  ligiii~cs mdcrit ii t';tire corri~ire~itlre le Icxie. 
Ainsi e u i i ~ u ,  cet oukrage es1 précieux riori seulcnieiit pour les dli~ii. 

t a n k ,  niais pour les prallicieris. S u l  iloiite qu'il  liii sera kiit lion accueil 
pa r  le pul>lic scientifique. 11. 

ILcclierc.lic ale l'acide s w i i c j  liqiie d ~ n s  les ulPiiieiils, 
11arII. TGTE. 1 lirocliiire d e  38 p a p  jcliez l 'auteur, 80, Boiilcvaid Gnni- 
Iietta, k Kicc). I'rix : 1 fr. 50. - Les rriétliodes d e  reclierclie cl d e  dosage 
de l'acide s;ilicyliquc iiyiint tlorin6 lieu ces ileriiiers temps à iine asscL 
vive polérriique dans les journaux scientifiques, l'nuleur a pcrise qiiil 
élait iritiressarii de grouper 11;iris uric hrocliiire !es tlncuinents qiii luiant 
paru les pliis prol~:iiiis siir cc siijol. 

La eai~~po1iiltioï11 dm beiiimrê tlc Iloillaiitle, par le Dr J . -J  
L.  Y.ix R Y N ,  tliiecleiir de la Stiitioii royale d 'agricul ture expérinientale dc 
Jlacstriclit  (Londres, Uaillière, Tindril et Cox). - Ce petit voliirrie de 53 
pages a pour hiit (le r~1i:ihiiiter le 111:iirre d e  llull;irirle, ncciisi~ k tort il'èlre 
ineliingé de ninrgariiie. (:e t ~ c u r r c  prksente rlei c:irnclbi-es pariiculicrs, 
L 'auteur  pulilie Ics ri:sultnts de plus tlc 100 a r ia ly~cs ,  r6surnées cri -3 I n -  
hlcaiix, tlans lesc~iiels on Irouve. coiiinie i:iéirients tI'aprirCci;ition, le degré 
a u  r ~ f r a c t o n i ~ t i ~ e ,  lcc p i i l s  sptcilique à 114 c l(~grrs  8: I'iiiclice d c  \VolIn! 
(acides volatil.;), l'iiiilici: d e  llelirier (acirlcs i~is»l i i l ) les~,  le riiPiiic iiiilici' 
(acides soliili,es), l ' indice de i iu~l ts t i~i~i 'cr  ,s:iponification) el l1irit1ii,e de 
111111 (iode). 

L'ouvrage est tcriiiiiii: par iin article siir la  noiivellc loi belge coiicei' 
naiil les beurres. A .  I)UNEIIGI.E. 

NOUVELLES ET KENSIEIGNEMENTS 

IBintliietiaii ~~~~~~~~ificpiir. - Kous avons !a satirfnction d'in- 
former nos lecleiirs que  notre tlishirigu6 coll:~l)or~itciir,  J I .  II. Pcllel, 
nicrnt~re di1 Syndicat m i t r a l  des cliiiriishes d e  France, vierit rl'étre nornriié, 
par  le goiiverneiricnt portugais, C r i ~ n ~ n r i ~ z d r i ~ r  de l 'Ordre de 1Voir.e- 
Unme de la Çoncc~ption de Iiill(z. Vicosa. Soiis lui adicssons rios bien 
vives fëlicitations. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
S o n s  inforiiioiis nos lerteiirs qii'eri qiialiiii tlc secr6iaire gbnCral di1 Spn- 

dicat des  cliirnistes, rious rious clix-gcons, lorsque les deriiandes et les 
offres le periiiettent, de prociirer des cliiiiiistes aux iiitliistriels qiii eri o n t  
t~cso in  et  des places aux cliiniistes qui sont k la reclierclie d'nn eriiploi. 
Les irisertioiis que rirliis faisons daiis les d7 inu les  sont absolunienl gra- 
tuites. S'adri ser  k BI. Cririmi, 45,  rue Turenne,  Paris i l o .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TRAVAUX ORIGINAUX 

Dosage des iiinti+res tarti-eu~eri ; iiiétliode de ln 
~r i s ta l l i s~ t ion  et teiiipéi.ntiiie, 

Par M. P. CARI.I:S. 

C'est Cliancel, de Nontpellier, qu i  est, dit-on, l 'auteur de  la 
méthode d'essai des matières tartreuses par la cristallisation a la 
casserole. Cliancel était un chimiste-analyste dinérite, qui con- 
naissait bien l'action de la temperature s u r  les solutions; aussi, 
peut-on affirmer que, lorsqu'il a proposé ce procédé, c'&tait avec 
l'intention d c  ne le faire apliliquer qu'a la tenipérature de  
15 degrés. C'ela veut dire  qu'au bout de  douze Iicures d e  cristal- 
lisation, la solution tartreuse bouillante (le la casserole doit 
s'étre refroidie l5 rlegrPi~. Kous allons voir que la toiBrance e n  
deçà ou au.dela est assez restreinte. 
.4 ces 19 degrés, en effet, si l'eau n'est pas calcaire - ce qui 

constituerait une autre cause d'erreur -, le litre de liquide con- 
stitué par les eaux-mires  des cristaux et les eaux de  lavage 
retient en solution 5 gr. de bitartrate de potasse. Voilà pour-  
quoi, en opérant sur  50  gr. il0 matibre et I litre d'eau, q u a n t l m  
veut avoir le rendement p. i00,  on commence par  multiplier 
par 2 le poids des cristaux obtenus, e t  l'on ajoute ensuite 10. Ce 
i O  reprtkerite deux fois les 5 gr. du  ,li tre d'eaux-inères. 

Avec l'eau de pluie ou  une nau non calcaire, la méthode de la 
cristallisation donne, non la vérité,  mais des indications géné- 
ralement assez coristanles, à ili degrés, pour  servir de  base à des 
négociations de matières tartreuses de moyenne importance. 
Cette constance relative est vraie pour  la température que nous 
venons d'indiquer. Elle a été choisie, parce qu'elle est la 
moyenne de  nos climats au printemps e t  en autonine. Mais 
n'oublions pas qu'elle cesse d'étre vraie en été, aussi bien qu'en 
hiver. En voici les motifs : 

Dès que, pour  une cause quelconquo, la température s'élève 
au-dessus de 15 degrés, le bitartrate devient plus soluble dans 
l'eau. Le poids des cristaux recueillis est alors nioindre et il en 
reste davantage en solution. Tout cela s'accentue d'autant plus 
que  la chaleur est plus élevée. Lcs nombres suivacts I'indi- 
quent : 

15 degrés, 1 lit. d'eau dissoiit 5 gr. de  bitartrate de potasse 
20 - - - .  5.70 - 
25 - - - 7.35 - 
30 - - A 9.00 - 

AVRII. 1902. 
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Ile telle sorte que, avec 50  gr.  d'une même matière tarlreuse 
et i litre di: même eau, on obtient, pa r  exemple, à 2 5  degris, 
2 gr.  35 de  crist,aux d e  moins, et il en reste en solution '2 gr. 35 
de plus. 

En hiver, c'est l'inverse. Dès que  la température baisse au- 
dessous d e  15 degrés, le bitartrate devient moins soluble, si bien 
que, clans un essai fait avec des inalières s i rni la ir~s,  le poids des 
cristaux recueillis augmente e t  la qiiantité de  bitartrale rest6e en 
solution diminuc : 

Deuxième exemple : 

h 13 degrés, 1 litre d'eau dissout 5 sr. de hitartrate de potasse 
10 - - - 4.00 - 

2 - -  - 3.60 - 
O - -  - 3 .20  - 

Par coriséqucnt, 50 gr .  d'une même matière tartreuse fourni- 
ront cri rristaux l g r .  de plus a la température de  10 degrés, 
1 gr. &O d e  plus à 5 degrlis, ct i l  restera e n  solution dans les 
eaux mères ces mémes quantités e n  moins. 

Or ,  comme on coinpte toujours 10 (soit 3 X 4 )  comme partie 
restce dans les eaux pour400 gr .  de matiére première, il s'ensuit 
que, pendant l'&th, les rentlemtmts rkels ou vrais se trou- 
vent diminués et  que, pendant I'liiver, ils se trouvent majoris. 

Pour renibdier à cet éti it de choses, il y a d e u s  moyens : 
LA prf:[nier, It? 1)1115 siiriple, ccirisiste i mettre les  casseroles de 

cristallisation dans une cave profonde où la température est 
ganéralement constante. Mais, redisoiis-le, celte précaution ne 
sera efficace qu'autant q u e  le tliermomèlre marquera,  dans cette 
cave, 15 degrés. On devra aussi na faire les lavages qu'avec de 
l'eau à 15 degrés environ. 

Le deuxième moyen consisto a prendre la température du 
liquide do I H  casserole au  moment des lavages et a faire les cor- 
rections affirentzs Io a la quantité de  bitartrate restée en solu- 
tion; à la quantiti? (le cristaux obtenus. 

Excinplc : pour 50 gr. d'une môme matiére tartreuse, 4 litre 
eau ,  douze heures de cristallisation : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Tandis qu'en opérant sans aucune correction, on  aurait  e u  : 

Kous savons qu'il n'est pas d'usage de  faire ces corrections, 
et c'est à cause de cel:i que nous ne  les faisoiis nous-méme 
que iorsqu'on les réclame; mais l'équité voudrait qu'elles fus- 
sent toujours demandées et Loujours faitrs. 

Tels sont les motifs pour l e~que lsor i  ne vout acheter,  à l 'étran- 
ger, les gros lots de matic\re tartreuse que,  d 'après  les r k u l t a t s  
des méthodes Klein ou Techermacher ou  t ~ c t d  test, quand on 
ne vise, dans les matières tarlreuses. q u e  le bitartrate de potasse 
pur,  ou d'aprks les mi:tliorles Golderiberg, Carles, quand ces 
matières sont riclles en tartrate de  chaux et qu'on s'intéresse 
uniquement à l'ncitie l r r r t r iyue total. 

Voilà pourquoi aussi, le iw  fkvrier, p a r  la kmp6ra ture  de 
5 degrhs qui régnait dans la plupart des  laboratoires français, on 
a trouvé qu'un rneme 6cliantillon fournissait 4. p.  1 0 0  de cristaux 
de plus que le 7 fëvrier, alors que  le  vent d u  sud avait fait brus- 
quement montcr la tenipérature à 48 tlegi6s. 

E n  juillet et août, il arrive suiivent qu'avant e t  aprbs un orage, 
il y a des écarts beaucoup plus g r a n d s  Ces écarts sont fréquents 
entre l'Espagne, I'ltalie, 1'Algi:rie ct la France, et,  plus eiicorc, 
entre ces pays et I'Alleniapne, l'Angleterre, la Russie, les Etats- 
Unis. Ce sont, pour les transactions commerciales en matière 
tartreusn, de vrais casse-cou, qui disparaitraient si l'on faisait 
les corrections indiquées plus liaut. Quoique la rn6tliode de la 
casserolle soit appelée A tlisparailre pour les grands marchds, 
ses partisans pourraient ainsi coriserver 'ce prochdé un  peu plus 
lorigternps. 

Sur Ic dusage dc I'iiclde phuspliurique da:% 
pliaspliuîes, 

Par  h i .  J . - A .  MULLLR. 

La fixation du titre de la liqueur d'urane servant à doser volu- 
métriquement l'acide pliospliorique des phosphates se fait sou- 
vent i l'aide d'une solution titrée d e  phosphate de  sodium cris- 
tallisé. La facilité avec laquelle ce sel perd de l'eau iie permet 
pas d'obtenir ainsi une grande précision. Le sel de phosphore 
cristallisé (P1i0+11Sa.-izIlt,ri.H20j est beaucoup plus stable sous ce 
rapport ; ce sel,pulvérisé et étal6 cn couclicmince dans iine cap- 
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sule, n'a perdi! que 0 , i J  p .  100 de  son poids, dans l'espace de 
B heures, à 18 degr&, dans I ' i ir  dont le degr6 hygrométrique 
était égal à 0,5 ,  alors que, dans les rriérnes r:nritlitioris, le plios- 
pliate d e  sodium cristalliséi en a perdu 2 , 4 0  p 100.  Ilbine 
sur l'anhydride phospliorique, le sel de pliospliore cristal!isé nc 
subit qu'une faible perte d e  poids (1,68 p .  1 0 0  après ZQ lieures; 
à la température ordinaire. tandis que le pliospliale de soude 
cristallisé finit, d a n s  c e  cas, par se dr:çliydrater complélement 
ou  à très peu près. 

Cependant, le sel d e  pliosphore est loin d'avoir la stabilité d u  
phosphate dicalcique cristallisé l ~ ( P 1 i O ~ ) P C a ' [ l ' , k t I ~ ~ ~ J ~ ,  qui, l'air 
l ibre et daris les cnriditions pri':ci:dentes, ou hieri aiir l'ariliytlriile 
pliospliorique, ne varie pas de  poids à la teiiipérature ordinaire; 
aussi, peut-on recommander ilne solution nitrique de  ce plios- 
pliate - tlorit on a préalablemerit dbtermint: la richesse en acide 
pliospliorique - pour lixer le titre de  la liqueur d 'urane devant 
servir a titrer les phosphates comiiierciaus. 

Pour préparer  le  phosphate dicalrique cristaliisA, on ajoute 
peu à peu une solution étendue et froide de pliospliate disorliquc 
à une solution étendue de chlorure de  calcium Iiur, jusqu'a pré- 
cipitation presque coirip1i:te de  ce riiktal. Le [ir6ci~iitk,gi:latirieii~ 
au  moment  de sa formation, nc tarde pas a devenir cristallin; il 
est t r&s facile à laver complètement. Quand il est lavU, on le jette 
sur  des assiettes plates, et on  le sèche à l'étuve, à une ternpéra- 
tu re  d'environ 70 degrés. TliCoriqucment, le sel ainsi obtenu 
devrait contenir 41.27 p .  !O0 d'aride pliospliorique. Le dosage 
de ce composé à l'état de  pyrophosphate magn4sieri:après préci- 
pitation à l 'état de  pliospliomolybdate e t  de pliospliate ammonia- 
CO-magnésien, m'a donné & ( , 6 3  et rL1,38 p. i d 0  d'acide phosplio- 
rique. En y dosant cet acjde a l'aide d e  la liqueur citro-magné- 
sienne, j'en ai  trouve 41,55 et  k1,29 p. 100. 

Au sujet de  ce dernier  mode de  dosage, il y a lieu de  faire 
une remarque importante : le premier  précipité de pliospliate 
ammoniaco-magnésien, obtenu en ajoutant de  la liqueur citro- 
magnésienne, puis un excits d'ammoniaque, à la solution nitri- 
q u e  d u  pliospliate, contient une  pelite quantité d e  calcium. 
Pour l e  séparer,  on redissout dans l'acide nitrique le  précipité, 
séparé de  son e a u . m h e  ; on ajoute un peu de liqueur citro- 
magnésienne et  de  clilorliydrale d'ammoniaque, puis de I'ainmo- 
niaque ; 1% heures aprbs, on filtre e t  on lave le  précipité à l'eau 
ammoniacale, e tc .  II est lion de  faire cc dernier  traitement dans 
la capsule en platine qui doit servir à calciner le pliospliate am- 
moniaro-magnésien . 
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D'ailleurs, il y a l i w  de remarquer  ogaleinent que le précipité 
obtenu en ajoutant de la mixture magnésienne à une solution 
aininoniac.ale de phospliomolybdate contient ou peut renfermer 
un peu de molybdLne, qu'on sépare en redissolvant le précipité 
dans l'acide clilorhydrique et en reprécipitant par l'ammoniaque 
en présence d'un peu de mixture magnésienne. 

Reeliei~clie clev ~lesloïcles  p n r  voie iniei~ochimlque, 
Par hl .  M-l<inri i .  Pozzr-Esco~. 

J'ai reçu, dans ces derniers temps, diversesdeinandes relatives 
à mes précédentes recherches sur  cesujet (L) ; aussi, je crois bon 
de faire savoir que je considère, d 'une façon gtinérale, cette mé- 
thode de caractérisation comme détestable. 

Plusieurs fois j'ai repris cette étude, désireux d'arriver à une 
solution me permettant d'indiquer des réactifs donnant une plus 
grande sensibilité que ceux d'usage habituel dans les rectier- 
ehes toxicologiques; les r6sultats obtenus ne m'ont pas paru 
niériter d'être piibliRs. 

J'ai bien trouvé quelques réactions, parmi lesquelles je citerai 
la précipitation de la strychnine à 1'Stat de skiéniate, mais ces 
réactions, bonnes lorsqii'on s'adresse, coiiirne je l'ai fait, a des 
solutions pures préparées au  laboratoire, perdent toute leur 
valeur dans les reclicrclies tosicologiqu~s.  

On a prétendu que le  précipité donné par  l'iodure d e  rnerciire 
ioduré, c t  qui est solubie dans l'alcool, cr i~tal l isai t  de cette solu- 
tion sous une forme nette, apte à donner d'utiles indications ; il 
n'en est rien, et ce réactif grhéral est, comme les autres, sans 
valeur a u  point de vue niicrocliimique. 

Les alcaloïdes du groupe rlc la strycliiiinc: donnent bien, dans 
quelques cas, des crist,allisations en prismes plats biseauttk en fer 
de lance, mais ce sont là des indications trop facilement influen- 
c:8t.s par  les coriditiriris de la prrkipithtion. 

Dans les végétaux, je conseille simplement la coloration des 
coupes avec les réactifs déjà connus. 

Je rappelle, enfir;, que les sels des alcaloïdes (clilliriires, sul- 
fatcs, etc.) donnent tles formescristallines caractéristiques dans 
certaines conditions ; mais on ne  peut établir aucune comparai- 
son entre la sensibilité tles réactions et celles qu'on utilise dans 

cri ues. les reclierclies tosico10,'q 
En un mot, je rejêltt: encore aujourtl'liui totalement la carac- 

térisation rnicrocl:in;ique tles alcaloïdes. 
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sa eainacti.i-lnation it I'i-Lat d a  i i ic l lnte  niininoiiiaco- 
iiingaiCnicii, 

Par 11. 11.-Emin. I'uezr-Escirr, 

Inginieur-cliimistc aux 1,alioratoiieï do reclierclieq ~ ( ~ i c i i l i f i ~ p c ~  
et industrielles d c  M. Cr~~orges Jncc~uernin. 

Depuis que les méthodes d'analyse microcliimiqiie se  :ont 
introduites, chez nous, dans l'enseignement universitaire - cette 
introduction est de  date toute récente -, quelques critiques et 
des modifications plus  ou  moins justifiées ont été adressées i 
quelques-unes (les r k t i o n s  lcs plus importantes. C'pst airisi 
qu'on a di t  que la précipitatiori d u  iiiagntkium par  les réactions 
que j'ai indiquées dans mon ouvrage ne donnait pas de bous 
résullats. 

Dans la note que j'ai puliliéc dans ce Recueil (i), j'ai inontr6 
que cette asserlion est erronée. J 'ai tenu cependant à m'assurer, 
p a r  une ktude minutieuse, que la précipitation du  magnésium à 
l'état de pliospliate an~moniaco-magrifisien; e n  p~+sence d'ro~l»lo- 
f i i r i y t~e  libre, conduisait bien a une rnétliotle supkrieure en sensi- 
bilité et en précision a c d l e  qu'on l u i  avait opposcie. 

Cette étude m'a conduit h Ptablir deux réactifs mic~ocliiiriiques 
pour  la reclierclie d u  riiagnésiiiin A I'élat de phosphate et a la 
connaissance d'une reaction nouvelle, très belle, caractéristique, 
elle aiissi? niais riioins serisilile : c'est la précipit,atiun l'état de 
rnellute amnzo,ziacu-7narjnisipll. 

Phosphate ammoniaco-magnbsien. - Crimrfèl-es micro-  
c l ~ i m i q i t e s .  - Le pbospliate airiinoniaco-iiiagnésien, précipité en 
dehors de la présence tl'aniinoniaqut? libre, cristallise en volurni- 
neux cristaux, trbs nets e t  très bien tlt~liriis, niais la réaction ainsi 
modifiée a perdu la plus grande partie de sa sensibilité ; elle est, 
cn outre, sansaucurie valeur en p r k e n c e  de certaines bases étran- 
gères que l'ammoniaque a l'avanlage d'éliiriiner. 

J'ai montre que,  si l'on précipite le niagnésiumeri liqueur suf- 
fisamment rhndi ie ,  c'est-&(lire tlans les coriditions norinalrs (le 
la technique microcliimique, en prisence.de chlorure airirno- 
nique et d'ammoniaque libre, le p r k i p i l 6  qui se  forme est trbs 
nettenient criatallisk ; e n  outre, à I'éi~iillition, il ne se précipite 
pas de  magnésie coinnie on l'a prdtendu. 

- J'ai reconnu que,  pour  avoir A la fuis le niaxiniuin de sensibi- 
lité et le inaxi~iiurri (le certitude: et en rriêrrie t c ~ n p s  une riiactiori 

(1) Voir Annules de chimie r c n d q l i c p e ,  1902. 11. 10. 
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donnant des cristaux volumineux et bien furnit% clans la prccipi- 
tatioii du pliospliate ammoniaco-inagri6sien, i l  corivirnt tl'utili- 
ser l'un des deux réactifs précipitants suivants : 

. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

Seldep l iosp l io i t  I g r a i i i n i e  
Chlorure arnrnonique. 4 - 

. . . . . . . . . . . . . . .  2 - 
Ainnioniaqiie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 - 

I' Sel de pliospliare.. . . . . . . . . . . . . .  i granime 
Ctilorure amrnonique..  . . . . . . . . .  4 - 

.Acide c i t r ique . .  . . . . . . . . . . . . . . .  4 - 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Arrirrioniaque.. 10  - 
' Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 - 

Précipité par le rkactif A ,  le pliospliate aminoriiaco-iiiagnésieri 
sc  prPsente sous forme de prismes portant des  troncatures s u r  
les arktes. Avec le  réactif B,  le pliospliate ammoniaro magnésien 
cristallise sous forme d e  trapkzes ou d'octaèdres. 

Avec ces deux rdactifs, on ne pourra  plus objecter que le 
pr6cipité n'est pas cristallisé, ca r ,  meme si l'on meconnaît les 
principes les plus élémentaires de l'analyse microcliiniique, 
c'est-à-dire si l'on opère avec des solutions concentrées, le préci- 
pité conserve sa forme cristalline. 

En outre, przcipité par  ceo. réactifs, le pliospliate amrnoniaco- 
magnésien est totalement insoluble ; on a donc le mnximum de  
sensihilité. 

Mellate ammoniaco-magnhsian. - Etudiant rc~cemment 
un  procédé de séparation de l'acide inelliqiié C6(i:0011)6 dans 
un mélange industriel, j'ai eu l'occasion d'étudier,  au point de  
vue microchirnique, un précipité cristallin ubtenu en présence 
de cet acide et d'un mélange de  sels ammoniacaux et  magn6sicns 
et constitué par du inellate ammoniaco-magnésien : 

Ce composi: se présente sous fornie d e  grands prismes hril- 
lants et vitreux, d'une grande netteté et trés volumiiieux. 

Pour appliquer ce précipitk à la reclierclie d u  niagrlésiuni, il 
convient d'employer, comme rkactif précipitarit, le rnellatc d'am- 
monium, et l'og traite la liqueur magnésienne soit directement, 
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soit aprés  addition d'ammoniaque, suivant les ri:gles de la teclini- 
que microcliimique. 

Par évaporation, on obtient avec une grande facilité le niellato 
ammoniaco-magnésien, dont les crislallisations forment uri mé- 
lange d e  très gros prismes h modifications s u r  les arêtes ana. 
logues à d'énor'mes bacilles ou de  prismes longs et  déliés ; l'en- 
semble de la préparation ressemble beaucoup au  précipité 
niicrocliimiqiie de  I'azotite double de  potassium et  de palladiuni 
que j'ai fait connaitre il  y a quelques années. 

(Malzéville, $0 mars 1902). 

D e  I'emplol du nitrate a d d e  de niercure dana 
l'analyse de# liquides nuci-és, 

P a r  MM. G. PATEIN et E. DUAL-. 

L'analyse des liquides sucrés présante un  certain nombre de  
difficultés, parmi lesquelles il convient de  faire une large part 
l'élimination des substances qui  accompagnent le sucre à carae- 
tériser ou  à doser, lorsque ces substances sont douées d'un pou- 
voir rotatoire, lorsqu'elles rhduisent la l iqueur  de  Fehling, la  
décolorent ou en modifient la coloration. Longtemps on a recom- 
mandé la décoloration o u  dkfécation du  liquide à analyser a 
l'aide di1 S O U S - U C ~ ~ B ~  de plomb et  la pr6cipitatinn de l'excès d e  
plomb par le sulfate ou le carbonate de soude ; mais, depuis 
qu'on s'est aperçu que ce prockd8 peut entraîner une perte 
de sucre, on a recours à l'acétate neutre de plomb, et l'on emploie 
généralement la solution de Cozwton~~e. Ce dernier  rkactif, ainsi 
que nous l'avons montr6, M. Ilufau et  moi  ( i ) ,  excellent dans 
beaucoup de  cas, est l u i - r n h e  incapalile de  précipiter certains 
composés a z o t k  qui se rencontrent souvent dans 19s liquides à 
examiner, et que  le nitrnte acide de mercure parvient seul à élimi- 
ner .  Si bien accueilli que fut ce sel mercuriel,  il n'a pas r h i  
l'unanimité des suffrages ; M M .  JApine et noulud l'ont proscrit, 
ainsi qu'en témoigne une phrase (2) que nous avons rencontrée 
dans difrérerits journaux (Recue d e  midecine, 190i, p .  6 3 3 ;  Lyun 
midical du 46 juin 1901), où  ils ont publié leurs travaux, ainsi 
que dans le Bull~tin des sciences pharmacologiques, {SOI, page399, 

(1) Voir Annales de chimie analytiyuc, I Y O O ,  p. 4 4 .  
(2) u M, Pntein, lit-on, a propose de d é f ë p e r  avec le nitrate acide de 

a mercure l'urine qui sept ù I'ezamett polarimetrique. Mais il résulte des 
r recherches speciales de l'un de nous (Boulud) que l'emploi du nitrate 
a acide de mercure es t  absoluntent ff rejeter, ce sel detruisant une partie 
a du  sucre. s 
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ou l'un d'eux en fait l'analyse e t  la c,ritique. On sait depuis long- 
temps que les sels niercuriqiies peuvent oxyder les sucres, et les 
proc4dés de dosage de Knapp, Pillita, Saclisse sont bien connus, 
mais i l  faut, pour cela, le concours de  la chn leu~ .  et des a l c ~ l i s  ; le 
temps et les ?.ayons s o l n i ~ ~ e s  agissent de la même façon. Aussi, 
avions-rious eu bieri soi ri d e  spici fier qu'il ne faut sjoiiter que la 
quantité de soude strictement nécessaire pour obtenir la neutra- 
lisation d u  sel mercuriel.  On verra, du reste, dans ce qui va 
suivre, corrirrierit se cornporterit réellerrierit les sucres dissous 
dans l'eau en prisence (lu nitratc niercurique ; nous n'avons 
employé, pour ces expériences, que tlcs produits chimiquement 
pnrs, que nous devons à I 'olilig~ance de hl. Uourqiielot, dont la 
compétence en ces questions est bien connur.  

xous avons, d'abord, constaté que, si l'on fait une solution 
très étendue de ylucos: (à O gr.  20 par litre,  liar exeniple), en 
employant le  nitrate acide de mercure,  avec les p rkau t ions  que 
nous iridiquons, on caractérise, à l 'aide de la liqueur de  Feli- 
ling, la présence d u  sucre aussi nettement que  dans la solution 
non additionnée de réactif mercuriel ;  I'erilploi de  celui-ci est 
donc parfaitement justilié pour les solulions sucrées très éten- 
dues. Si, d'autre part,  le eucre est oz@, on doit retrouver une 
quantité équivalente de sel mercuriel redirit. Pour reclierclier 
celui-ci, nous avons fait les essais suivants, qui  ont port6 sur  les 
différents sucres : 1 g r .  du  sucre était dissous dans 50 cc. d'eau ; 
on ajoutait 10 cc. de la solution de nitrate mercurique dont nous 
donnons plus loin la formule, puis de  la so~~r l r !  goutte a goutte, 
jusqu'à cessation de  la réaction acide ; on filtrait, et, après filtra- 
tion, on constatait que le  liquide filtré, qui se conservait parfai- 
tement limpide, ne donnait pas de  prkcipité par l'acide r:lilorliy- 
drique ; il ne contenait donc pas trace de  s e l m e r c u r e u x :  quant au 
précipité retenu sur  Ic filtre, on le recueillait et on le dissolvait 
dans de l'eau at1ditioririi':e d'acide chlorhydrique;  la  disiolution 
n'était pas parf'iite. niais le résidu, qu i  était constitué par d u  
c h l o ~ u w  nzeiciu t i c s ,  était très faible ; recueilli, lavé et séclié, son 
poids a vari; de  2 à 5 centigr. Une liqueur témoin, ne contenant 
pas de sucre e t  traitée de  même que la solution sucrée, donnait 
également uii rksidu de  clilorure inercureur de  2 a 4 ccntigr. I I  
est donc permis 11'aflirinc.r que l'action o x y l ~ r i t e  du nitrata 
acide de mercure sur  les suci-es rc;dilctczus ne se manifeste pas 
d'une maniére sensible, si l'on se confnrinr! à nos indications. 
Koiis avons vérifii: de mbmc que Ic nilrate rncrcuriquc, m i m e  s'il 
n'est pas n ~ z r t ~ d i s é ,  n ' i n t e v w r t i t  p c i s  les S I L C W S  h y d ~ . o l y . ~ a h l ~ s  et 
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m t l i j e  le poi/.coii. r o t d o i r e  d ' a u c m  des sztcres plte  nous ntons P I ~ S  

entre  les nlnzns. 
Cela posé, nous allons donner les détails les plus coniplets sur 

l e  mode opératoire que nous avons suivi. 

I o  Préparation du réactif mercurique. - On peut s'<II tenir 
à la formule que nous avons primitiven-ierit donnée et  a l'emploi 
du  ni t ra te  acide du Codex, mais celui-ci renferme, entre  autres 
impuretés, du nitrate ~ n e ~ ~ c u r e u x ,  et,  pour  obtenir  une solution 
exempte de  ce corps, nous préférons, aujourd 'hui ,  opérer de la 
facon suivarite : on prend 240 gr.  d'o.ryde,jairne de n w c w e ,  qu'on 
additionne de 300 à a00 gr.  d'eau et  de la quantité d'acide aza- 
tique cxacteiileiit riticesaire pour  le dissoudre ; on ajoute quel- 
ques ~ o u t t c s  de  lessice desozlde, jusqu'à l'apparition d'un pricipité 
jauriatre ; on coiiip!i:tr! le volume d'un litre, e t  l 'on Iiltre. Cette 
solulion ne renferme pas d'excès d'ai-ide azot iyue;  l a  quantité 
d c  sel rnercureux qu'on y peut trouver est négligeable. 

42O Solution de soude.  - On se sert de  h i c e  des ?;ncotiniers 
additionnée de trois fois son volume d'eau ; on laisse le liquide 
dans iin v e r r e ;  l'acide carbonique de l 'air ne  nuit en rien à 
ses qualités. 

3" Mode opératoire. - Nous rikcrirons, à t i tre d'exemple, 
un d e  nos dusages de glucose. I I  s'agit d'une solution contenant 
4 gr. 50 de  glucose p u r  et anhydre par  400 cc. On en mesure 
successivernent 2 0  cc. dans deux 6prouvc~ltes jaugles de 50 cc. ; 
dans l'une, on complète ce volume avec de l'eau ; dans I'autre, 
on  ajoute 10 cc. de. réactif mercurique e t  une dizaine de cc. 
d'eau ; on agile ; puis on verse, à l'aide d'une ùurette graduée, 
goutte i gout te  ~t e n  nyi ta t i t  .i.ice?nent uvec une brrpet le  de verre, la 
solution de soude, en ayant soin de  s 'arrêter toutes les 5 6 
gouttes, pour  laisser le précipité se déposer ;  si la lessive n'est 
pas carlionatée, ce pricipité est d'abord blanc, puis jaunâtre, et 
se fonce de plus en plus; si, au contraire, elle est fortement car- 
bonatée! le ~irécipitri est benucoiip plus brun.  Quoiqu'il en soil, 
on cort inue de verser la l iqueur  sodique j ~ ~ s q u ' u  ce qu'une goutte 
d u  l iquide eclnirci ne r o î ~ g i s s e  plus d u  tout  le popirr de to~ivnesol 
h l i x  : on eompli?tp. alors Ir, volurne d e  50 cc .  avec de  l'eau ; or1 
agite et l'on filtre. Si l'opération a été bien conduite, le liquide est 
sei is ible~~zei~t  neutre ou à peitie alcalin ; il est e t  demeure  d'une lim- 
pidité parfaite ; il ne précipite ni par  l'acide chlorhydrique ni 
par  I'atlililion d'une goutte de  solution sodique. Quant au préci- 
pité d'oxyde mercurique, il  doit se dissoudre presque intégrale- 
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ment dans l'acide chlorliytlrique Ctendu ; le résidu d e  clilorure 
riîercureux insoluble a été de 3 centigr.  En examinant au sacclia- 
rimètre nos deux solutions, nous trouvons, pour  celle qui a 6tB 
siiriplemerit étendue d'eau, 8O7, soit 17 gr .  92  de glucose par  
litre, et, pour  celle qui a 6té traitée par  le nitrate mercurique, 
806, soit 1 7  gr.  71 de  glucose par l i t re ;  le ti tre réel  est de 18 gr. 

40  Dosage volumétrique. -- Si l'on veut doser, à l'aide de  
la liqueur de Fehling, l e  glucose dans la solution préciédenle 
traitée par le nitrate inercurique, on obtient un résultat trop 
faiblc. Cela ri:sultf'-t-il d'une destruction du sucre ? Siillement. 
Cavla provient de  ce que la solution sucrée retient toujours d u  sel 
mercurique en dissolution, et,  lorsqu'on la verse dans la l icpeur  
de Fehling boiiillarite, le suc,re est oxydé à la fois par  celle-ci et 
par le sel riierciirique, ainsi que le  prouve la couleur noire q u e  
preric! l'oxyde cuivreux. 11 faut donc commencer par  élirriirier le 
mercure, et cette précaution est e ja lewe~i t  ir~rlisperssilble dons les 
pr,ocidd yir i cansistelzi 11 ;opse/. l'o:~.ytle de cuivre ou le  ciliwe ridrtit 
et dans lesquels ciil eniploie un sel de  mercure comme ageiit de  
clCfécation. C'est à cause d e  la présence constante du mercure 
en solutior, quenous avons recomrnaniié, pour  l'examen polari- 
métrique, l'usage de  tulles garnis de  verre intérieurement, ou lii 
précipitation Q u  mercure par I'l~,ypopl~osphiteite de so lde ,  selon le 
procédé Ylaqiienne. L'hypopliospliite de soude, en solution alca- 
line et à l'ébullition, décolorarit e n  partie la l iqueur  de  Fehling, 
semblait ne pouvoir êlre utilisé dans les dosages volumétriques ; 
nous en obtenons cependant les résultats les plus satisfaisants en 
optirant de la façon suivante : à 50 cc. de la solution sucrée et  
dii'kquBe a l'aide d u  nilraic: nic~rci i r iqi i~,  on ajoiitr: 2 goiities d'a- 
cide chlorhydrique, puis 8 cenligr.  d'liypopliospliite de soude 
et I'on porte riendant quelque teinps A 60-70 degrés;  on voil,. 
d'abord, la liqueur se troubler,  pu i s  il se  forme un pr6cipité. 
qui s1agglomRre ou devicnt granuleux et nage au iiiilieu d'un 
liquide l impide;  on laisse refroidir et I'on filtre; le liquide filtré 
est absolument privé de mercure et ne renferme plus que quel- 
ques inilligr. d'hypopliospliite, qui n'exercent aucune influence 
sur le dùsage. L'action de la elialeur est assez faible et assez 
courte pour ne pas changer le volume de la solution et  pour ne 
produire aucune Iiydrolyse s u r  le sucre, exceplipour. le scrccl~arose. 
Pour eflectuer le dosage à la liqueur de Felilirig, or1 rieiilralise 
l'acide clilorliydriquc, et l'on étend la solution de  maniére h la 
ramener à uric teneur d'environ 5 gr.  (le sucre par  litre. Nous 
avons trouvé, avec la solution expérimentée, que, pour décolorer 
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10 cc. de  liqueur de  Feliling, i l  fallait, aprbs dilution, 7 cc. 7 de 
la solution dc glucose simple et 7 cc. 9 [le la solution trailke par 
le  nitrate rnercurique. 

Le tableau suivant montre les résultats que nous avons ohte- 
nus avec les différents sucres ;  nos expériences o n t  é t é  bien plus 
nombreuses que celles qui sont relatBes ci-dessous : 

Solul ion S o l u l i o n  
So lu l ion  add i l ionnpe  dPf iquPo 

Solul ion d e l  q u e e a u  de peplone, t r a i t &  par 
d a n s  l 'eau nilrale de  pu i sd ' f  q u ~ ~ e l ' h ~ p o p h o s  

p u r e  mercure a u  nilrate p i i i i e  

Fehling.. . . . 
Polariiiiétre. 1 

Lactose.. . . . . 
Fehling.. . . . l  

Polarinii:tre. \ 
Maltose.. . . . . 

Fehling.. . ' . { 

Glucoso.. . . . . 

- 
110 4 

6 
n 

110 5 
90 4 

i l c c .  8 
ïcc. 8 

90 5 
go 4 
4O 8 

47rc. 8 
Sec. 6 

80 4 
85 8 
4 >  1 

9cc .  n 
6cc. i 
io 5 ~ o ~ u i n ~ t r e , \  1 6o 

Lévuloso . . . . IOcc. 3 
Fehling.. . . , {  ' 8 

7 0  5 
~olar ir i i&tre.(  7o 

Arabinoso . . . I lcc. 3 
Fehling.. . . . ( 

- - 
110 3 iiiydrolyse: 
8 0  5 id. 
n n 

1 1 0  5 i l 0  5 
9O 3 LI0 3 
), i e ~ ~ .  r 
P 7 c c .  Y 
,, go 4 
n LJO 3 
n ho 7 
J, 1Hcc. 2 
t 9cc. 8 

), 9cc. 1 
D Fcc. 2 
Y - 70 5 
n - 6.3 
n IOcc. 4 
Y 8cc. 9 

Onvoit que les diffhrences causGes par le  nitrate acide de mer- 
cure  ne sont pas considérables; le gl~ccose parait le  sucre le plus 
sensible, e t  la neutralisaLion par la soude doit Stre faite avec les 
plus grandes précautions ; le lr'uzdose, le m,allose et le lnctose 
sont beaucoup moins sensibles. Le traitement des solutions 
sucrées par  le nitrate acide de mercure n'est donc pas A rejeter; 
dans une prochaine note, nous montrerons qu'il s'impose dans 
certains cas. 

A pinopos d i a  closqe polsrlméirlquc du Inctone. 

Après avoir lu l'article publié par le  D r  P e y t ~ u r e a u  dans Ic 
numéro  de mars  dc ce Recueil, M .  le professeur Donigks rious 
a adressé la lettre suivante, que  nous nous empressons de 
publier.  
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r Monsieur le Directeur e t  cher Confrère, 
e Je lis, dans le numéro du 15 mars  des A~lnales de chimie ana- 

lytique, un article de  M.  le Dr Peytoureau, de  Bordeaux, dans 
lequel il relève une e r reur  de  calcul qui s'est glissée dans mon 
Pricis de chinzie analytiqzce, au sujet d u  dosage polariinétrique d u  
lactose. 

u JO regrette vivement que M .  Peytoureau n'ait pas c ru  devoir 
s'adresser h moi avant la publication de son article, car  j'aurais 
pu l'informer que j'ai moi-même fait la rectification nécessaire, 
il y a deux ans, dans le  Bulletin de la Socidte de  y h a m u c i e  de 
nordeaux (année 1900, p. 148.) 

a Je vou's serai obligé, ~ o , n s i e u r  le Directeur et cher  confrkre, 
de  oul loir bien en informer vos leeleurs. 

(( Votre bien cordialement dévou15. D 

G.  D E N I O ~ S .  

3loiia~rapliie des textllcs Iiiiltnnt la sole ; ln mole 
~rtilieielle ; .sa reelierdie d a n u  les tissus, 

Par RI. Deux. 

(Sititc et fin) ( 1 )  

Anrilyse des tissus forrnci de soie nrtificielle. - La soie artifi- 
cielle entre aussi bien dans la composition des piéces d'étoffes 
façonnées et damassées que dans celle des rubans, des tresses et  
des passementeries. On la rencontre aussi mélangée de  soie na- 
turelle, de lin, de  laine, etc. 

i,orsqu'ils sont formés uniquement de  soie cellulosique, ces 
tissus offrent un aspect particulier,  que les connaisseurs n'ont 
pas grand'peine a distinguer d e  ceux formés de  soie naturelle. 
Cependant, lorsqii'on a affaire à des tissus tr8s colorrh, teints en 
noir, l'identifiration du  textile devient iiioins aisée. 

Pour y arriver avec certitutle,on procbde,d'abord,i I'effilor.liage 
des divers fils de cliairie et de  t rame,  puis A leur blanchiinent. 
Pour tlétcindre la fibre, il faut la passer dans des réactifs déco- 
lorants qui la détkriorent le moins possible : on a proposé de  
l'exposer sous une  cloche a l'action du  gaz chlore, mais, ou t re  
que le procédé est long, il est pénible, car  il expose l'opérateur 
a respirer des vapeurs délétbres L'eau de clilore seule est sou- 
vent sans effet sur les tissus forteiiient colorés en noir. 

J'ai remiirqué que, bien souvent, un traitement d o  la fibre au 
nioyen d'une lessive d e  soude caustique i 5 p .  100, additionnée 

(1) Voir Annoles d e  chimie nnaly t ipe ,  1902, p.  81. 
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C 

ou non! siiivant Ic cas, (le quelques goiiltes tl'liy~ioclilorile (le 
soude, et suivi d 'un lavage acitlt,, était avantageux. L'opération 
sa fait i f i - , ] i d  ou à urio très douce cl!aleur. 

On lave la fibre ainsi traitCe; ori la plonge dans u n  acide con- 
venableinent choisi, plus ou inuins éteritlii e l  h froid (l'acide 
clilorliydrique au dixibme convient tréç hien ; on lave de  nouveau 
il l'eau pure ; on  essore les brindilles entre  deux doubles de 
papier buvard, puis on les desseclie a uiie t rès  douce cllaleur. 
La fibre o b t e ~ i u e ,  exeinpte d e  tout sppré t  et de matières eolo- 
rantes, est blariclio ou  plus ou nioins colorée e n  hruri. On la sou- 
met aux essais pr6iirniriaires suivants : 

C o m h s l i o n .  - Ils brûleront plus ou moins facilement, sans 
dBgager d'odeur autre  que celle que donnr le coton soiiiiiis au 
méme traitenierit ; la cendre se ïa  plus ou moins blanche, et son 
ahontlance sera en rapport avec la quaritité de su1)stance miii4rale 
que contient la fibre. 

La soie natui*elle, la soie B la gdat ine et I r i  laine brûlent diffi- 
cilerilent et d4gagcnt I'odour caractiiristique (les matibres albu- 
minoïdes, celle de la corne brûlée, laissant souvent un cliarlioii 
noirâtre, s'agglutinant en boule, difficilement incinérable. 

Action de Z ~ L  solriIr ù 2 p .  100. -- Lorsqu'on soumet la soie 
artificielle l'action d 'une lessive de  soude a 2 p.  100 bouil- 
lante, elle est a peirie attaquée, comme du  reste les libres végé- 
talcs naturelles, tandis que les fibres d'origine animale (soie, 
lainr,  poils) se dissolvent plus ou moins rapidement. 

Action d e  lu sortde c o w m t r i ~ .  - Soumise a l'action de lessives 
plus concenlrires, la soie cellulosique s'altkre profondi?inent ; 
lorsqu'on en iriti~orluit cliiclqu~s filarrierits tlaris urie lessive 
ayant une densité de 1 . 3 3 ,  ils paraissent se gonfler ; puis, vient- 
on étenrlre le  liquide d 'eau,  ils disparaissent bientôt en for- 
iiiant urit: [nasse ghlatirifase. 

A c t i o n  tic l'nçide nitriyire. - L'acide nitrique plus ou moiris 
coricentré colore, comme on sait, les fibres animales en jaune, 
par  s u i f e  il? la foriiiatiori d'acide xaiitlioprc tkiqiie ; la soie ceilii- 
losiyue, le  coton et les autres fibres vc:gétales rie sont gukre 
influencks par le réactif;  la soie artificielle se dtkagrhge cepen- 
dant  et souvent triiribe en poussière. 

d c t ~ o ~ i .  1111 ~ h c l i f  dc il!illo~~. -- On plonge quelques brinrlillcs 
du  tissu décoloré ilans uri peu dc rhactif de ~ I i l l o n  porté à l'ébul- 
lition ; la soie artificielle ne cliange pas ;  la soie naturelle sr, 
colore en rouge f o d ,  la laine e n  jaune rougeâtre. 

R~clct iot l  de lu p!lro.r,tjlinr. - Ilans les i7'otrs e.rpli'ciitioes r l ~ i  

tnhlei l i~  dcs droi ts  d u  tczrif des doucmrs de f imzcr,  on  trouve décrit 
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le  procédé suivant, qui  a pour  objet (le reconnaitrc 1:i soie arti- 
ficielle des autres textiles, e t  notaininerit de  la soie naturelle : 

N On prélève un  petit écliantillon de l'étoffe ou du fil à ana- 
lyser. 

I Aprbs l'avoir d6liarrassi: de l 'apprêt qu'il p r u t  ronleriir e t  

l'avoir séché, on e n  pionge une partie dansiin iiiélairged'acidesul- 
furique ( D  = 1,835) et d'acide nitrique (D = 1,50j ,  dans la pro - 
portion de 2 parties e n  volume d'acide sulfurique pour  L parrie 
d'acide nitrique. La température du  mélange doit &Ire environ 
de $5 degrés. On laisse c e  morceau une heure dans le mélange ; 
la soie naturelle se dissout (on sait que  cette dernikre est solu- 
ble dans l'acide nitrique monohydraté),  tandis que  la soie arlifi- 
cielle se nitre pour  foriiier d e  la nitrocellulose. On relire alors 
les fils nitrés, qu'on lave a grande eau, pour  les dt:barrasser de  
l'acide. et on les sèche avec précaution. Aprks séchage. on prend 
une partie de ces fils nitrés, e t  l'on s'assure qu'on est en pr8- 
sence de nitrocellulose en les dissolvant dans quelques gouttes 
d'acétone, de  manière a former un collodion ; une autre partio, 
au contact d'une flarnnie, doit brûler  avec explosion, ne  laissant 
qu'un rAsidu insignifiant. » 

A notre avis, ce  procédé n'est pas très recornrnandalile, e t ,  s'il 
perniet de séparer la soie naturelle, qui  se dissout dans le mé- 
lange nitro-sulfuriqufi, de la soie artificielle, cellulosique, il rie 
permet de distinguer ni celle-ci d'autres fibres d'origine vég6. 
tale qui se nitrent également, ni la soie naturelle dcs soies arlifi- 
cielles, de quelque origine qu'elles proviennent, et des fibres 
végétales naturcllcs, dont la texture particulière se trouve pro-  
fondément rnodifike, ce qui  les rend impropres à tou! examen 
ultérieur. 

Action de l'nmnoi!izcrc de niclid. - Pour éviter cet inconvé- 
riierit, je préconise,coinine trés avantageur,d'utiliser la propriéth 
que possède l 'amno~ii im de 7l icIv l  de  rlissoz~c1î.e eiitiéiwneril et Ù 

f r o i d  la fibi-P de soie witiwelle et de laisser iucr!kii.ees les autres 
filires animales ou v&étales, ainsi que la soie artificielle. On fait 
usage d'un réactif prtiparé en dissolvant dans l'ammoniaque 
caustique d u  carbonate de nickel pur  ( 1  partie de  carbonate de 
nickel, 6 parties d'ammoniaque ; après  dissolution, on ajoute 
6 parties (l'eau distillée). On plonge un morceau du tissu, débar- 
rassé de son apprbt, dans une quantité suffisante de  réactif, et on 
laisse en contact pendant quelques minutes ; la soie naturelle se 
dissout ; plus tard, la laine est à son tour légèrement attaquée ; 
on retire le restant du  tissu; on le  lave grande e a u ;  on It!  skclie 
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et l'on pratique sur  lui les différents essais permettant de recon- 
riaitre la soie artificielle (1). 

Acide S I L ~ ~ I L I . ~ ~ I ( E  C O I Z C C I I ~ I . L ; .  - 1~ soie arlificielle st: disioiit 
tlans l'acide sulfurique coriccntré; la solutiùri sulfurique de la 
soie au collotlion, forniiile (le Cliarilorinet, donne lieu, lorsqu'on 
la niet au contact d'une goutte de sulfate de dipliénylamine, à la 
produclion de la coloralion bleue carncti':izislique des nitrates, et 
cette coloralion est tl'aiitaril plus irilc1rise [lue la soie a kt6 nioiiis 
bien dénitrifiCe. 

Celte réactionde la dipli2nylainine, proposée par  M .  Trucliot(Z'! 
pour  identifier la. soie artificielle, rie pourra donc s'appliquer 
qu 'à  la soie i base d e  collodion et  non a u s  autres  soies cellulo- 
siques dans la préparation desqiielles n'intervient pas l'acide 
nitrique. 

En résumé, la soie artiticielle cellulosique se comporte, vis-à- 
vis des réaclifs précités, absolunierit comme de la cellulost? pure, 
dont elle possède les propriétés cliiiriiques. Si l 'on parvierit clii- 
miquemcnt i!~ la ditTBrencier c t  a la st'.parei. de  la soie, de la laine 
et des textiles d'origine ariiniale, il est plus inalaisé de  la recon- 
m i t r e ,  par  les seuls nioveris cliirriiques, au milieu des filires 
naturelles vEgClales avec Ipsquelles elle se trouve souvent mé- 
langhe, puisque lesdites fibres possèdent la niSrne composition 
intime. Le microscope et les r;:actioris micrcicliimiques pourroiit 
facilement vlincre la difficulté. 

L'xnmell microscapiqrte. - Sous un grossissement de  100  à 1 5 0  
diamètres, les fibres de soie artificielle cellulosique apparaissent 
comme des batonnets ti'anipai'ents sans fin, dont la grosseur varie 
de  910 a 100 microns (le diariibtre moyen de la soie riat~irelle 
étant égal a 20 microns), assez iiniforini;,ment lisses, c~uelquefois 
accolés deux à deux. Elles ne sont pas munies d 'un  canal central 
ni d e  stries transversnles bien marquées, ce  qui  1t)s distingue de 
la plupart des fil)res naliirriles d'origine vkgktale. Ces car;icti:res 
apparaissent tlans toule leur netleté lorsqu'on exainine la pré- 
paration a la lumière poltrrisie. Taridis que  la soie cellulosique 
s ' irradie alors des plus vives conleurs (3) (coinirie la soie riatu- 
relie, ainsi que beaucoup de fibres vbgétales, la soie cellulosique 
est biréfringente), la surface du filament reste lisse et  ne parait 
poirit parsemée ~à et  là, coinme clit3z ces dernières, de  slr ics 

(1) La pi.o~~r.ii':lk q u e  po-rijtlo l 'oïydt: dü nichcl ai1iinoiiiac:al de gonfler 
l a  soie a été signahie par Sclilo.i~beipcr (\-oir Uirtto~muire de Il'urtr, t. II,  
y. 539). 

(2) Voir Annules de chimie arinlytirpe, 1 8 9 7 ,  p. 12i. 
( 3 )  La soie artificielle à  SC d c  gt'latint: ne jouirait pas  do c e t k  Ira- 

yriuté. 
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Fig. 1 . -  Soie artificielle de Ctiai~d»rinet.. Fig 2.  - Soie artific:ielle formulefituly. 
Grass 145 diamètres. (;ross. 145 diarnktres. 

Fig. 3 .  - Soie du Bombyx.  
liross. 145 diuni&lres. 

4. - Coton rncrceri~8. 
üross I'r5 diainitres. 
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cwacteristiytres, vestiges de  l'kcrasement dans le vPg6tal des fibres 
plus ou  moins lignifi6es les unes conlre les autres ou encore des 
opérations diverses auxquelles on les a souiiiiscs pcntlant leur 
préparation ; remarquoris ici que les fibres d c  soie maritic sonL 
finement striées longitiidinaleiiient. 

Un  autre  point important à sigiialer. c'est que les fibres de 
soie artificielle rie se terminent jaiiiais en pointe fuselie ; ce 
ca actére appartient exclusivement aux libres, poils, e tc . ,  orga- 
nisés. 

Un esaineri attentif des quelques figures ci-contre permettrait 
de se  faire une convYction à cet igard.  On a choisi trois esphces 
de fibres, qui ont certains traits de ressemblance avec la soie cel- 
lulosique artilicielle, formule de  Chardonnet (fia. 1 )  et formule 
(IR Paiily (hg. 2) ; ce sont : la suie riaturelle (fig. 3) ,  prkeritant. 
comine la soie artificielle, des lubes longs, mais plus di.liis, 
plus s o u p l t : ~  et sans solution de  continuité ; le coton mercerisé 
(lig. 4), rlont on ne ieconnait plus que vaguemerit l'aspect ru- 
I~arié, mais qui ,  coinirie le lin (fig. 5 ) .  montre à certains endroits 
les extrémitks (le s r s  libres poin:ues et un canal central plus ou 
irioins atltinué ; cette dernière tibre se distirigue microscopique- 
ment par Ics stric:: latkrales dorit elle est abondaiiimc~it fournie. 

Lorsqu'on fait agir sur  la prkparation successivement de 
I ' e m  iodde (I), puis un peu d'acidestilft~riyrcr dilué ($1, la soie artifl- 
ciello cellulosique se colore en bleu foncé ; la soie naturelle 
prend la coloration jaune d e  l'iorle ; quarit aux fibres naturelles 
d'origine irégiitale, ellcs prennent (les cnlorations variables, 
depuis le blea franc (,coton, lin, ramie) jusqu'au jaune plus ou 
moins rougei t rc  (juie, m i r ,  callolropis, etc.) 

I,'urnnmi!tr-e d e  cttic/.e est un réactif iiiicrocliiiiiique pïécieiix. 
11 dissout presque iristaiitariheni la fibre de  soie cellulo~ique, 
sans au prtialable paixirre la gonflci,, comiiie cela a lieu pour las 
libres vc:gktalt7s. 011 sait q u c  ces der r i i è re~  sont constituées par de 
la cellulose e r i v e l ~ p p ~ c ~  tl'urir cuticule iilus ou nioins ligniii4e ; 
%eus l'irifluence du rkactif. cette cuticule SC distend et se tliciiire 
aussilôt, par suite de la pression intérieure exercPe par  la cellu- 
lose qui s 'hydrate et se dissout. 

Le c h l u r h g r h t e  rt'nniliw. eri solutiori aqueuse a 2 p.  100, ne 
colore point en jaune ou cn brun les filanients de soie artificielle 
cellulosique ; ce curacti.,rn alipai-ticnt aux libres naturelles ayant  
subi un coniiiienceilitJrit ile ligiiilicatiori ; dans ces conililions, la 
fibre de I'Asclepias (soie v6gétale) se colore en jaune i~i tense.  

(1,  Iodure do potasçiuin, i ; eau, 100 ; iode pur ,  un excbs. 
(21 Acide sulfurique pur. 3 ; glyçwino. 2 ; eau, 1 en vd .  
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Si, ,dans i i r i  tissu de soie, on B consl:itb la 1ir6srrice dc la soio 
arlificielle, on parviendra à doser la proportion d e  cliaque toxtile 
en usant ( lu  procéili! suivant, bas6 sur  la prciprii;t6 qui? posçble 
I'nr~imouiii~,e de nickel (ol)tcriii t>n trait:iilt ( l u  c;irlionate rlr! nickel par 
un excès d'animoniaque caustiqiii~) clc rlissoiitlrc~ à froid la soie 
naturelle et de laissei. coiiipl6Lc~ni~nt iriall;iquée I n  soie artificielle, 
de même que les autrcs tvxtiles tl'origirit: v4gPlale. Ori plonge 
dans iine[qiiantité sufiisante du rcaciif i ir i  iriorcniiu pesé tl u t i s , ~ ,  
~)rbalablernerit[tiebarras~C de  son ariitrél : on laisse eri contact 
pendant environ une deiiil-heure (si la solution bleue d'amriici- 
niure de  nickel se dbcolor7it trop rapidement, on en ajouter ; i i~ 
une noiivellr quantitb) ; on >lave ii graride eau, pilis h l'eau I~ouii 
larite faililement acidul t :~,  erilin A I'eau ortlinaii-e; ori desabclic 
a i 0 5 d ~ g r é s  et l'on pèse; on obtieiit ainsi Ic poids d c  la soie cellii- 
losique prkerite dans le tissu el,  Iiartiiril, celui tif? la soie riatii- 
relle. 

Lmsqu'il s'agit tl'évaliier la pro~iort ion de soie artificielle qui 
se trouve dans un tissu iiiixte forni6 tle :ce textile, Oe cotori pur 
ou merceris4 oii autrcs. i l  faut recourir à I '~f / i l~cl ing~ et Iicscr 
skparement les lils hicri si:parEs de  cliaine et d e  t rame,  détermi- 
nt% au microscope, examiriés de clianip oii;sur une coupe trans- 
versale. 

I,orsqiilon se trouve i.n p r b s ~ n ~ e  (l 'un tissu rnixte fosinb, de 
laine ou da  poils d'animaux et de:soie arlificiclle. on recourra au 
prociil8 classique, qui consiste à faire houiliir,;dans une lessive 
de  soude cizustiytie ?i 2 p. 100,jun poids connu .du tissu diibar- 
rassé de  son apprêt  e t  durant  sept minutos cnvii'on ; la Iiiine se  
dissout complétenient, tandis que  le textile formé de  cellulose 
d e m e u r ~  inaltérti. 

Luhoiatoire de l'Ai1ii~iriist,ration hr,lgti 
des contrihiitioiis diit:ctes, ticiiinnes et accises. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANCAISES 
.liimlgsr: des g I a y u r e s  clen pimacluitn c i . rwi i i iq i ies .  - 

11. Di? LUYSI;S ('Co,nptr.s w i i d r ~ s ,  1902, p. 48t1). - L'auteur pr6- 
coriise l'emploi d e  la c o l l e  forte de Givet, o u  de la  gélatine, 
app!iqiiée en couclic mince sur  la surface de  la poterie examinke, 
1égkrernr:nt déliolie, puis skcliée A l'iituve. 

La glaçure se détaclie alors fiacilern~nt de la poterie, par dis- 
solution de la colle dans l'eau. L. L. 
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Demtructian des matlires org~nitlnes pour IR 
recherche t l i i  pliri~plinrr, tlc I'~i.heiiic e t  des iiiPttiur 
touiquec. - ivl RI~. ILLÈKII :  (Juz~l-rial d e  phnmnncze et de 
chimie du  i B r  février 1902) .  - Pour la destruction des niatlbres 
organiqiies, les rliiniistes se servent g6néralerrirrit (lu [)rarétl6 
original d'Orfila. l i eureusment  modifié par  P'illiol, qui a conseillé 
d'additionner l'acide nitrique d 'une petile quarititb d'acide siilfu- 
rique, et par  M .  A .  Gautier, qui obtient une destruction presqiie 
conipl6te en réglant l'emploi alternatir de  ces deux acides. 
M. Pouchct emploie avec succ&s le  sull'ate acide de potasse ; 

Miil. Villicrs ct benigès ont proposé tlc niettre à protit l'action 
oxyilante [ I I I  rriarigariPse e n  prPserice clt: l'acide nitrique. 

M.  illeill&re aflirme qu'on peut obtcriir en deux lieures la des- 
truction cornplPte de 250 gr .  d 'un  organe quelconque, en faisant 
subir aux métliodes de MM. Gautier et Poucliet certaines 
modifications de  détail qui les niettent a In portée de  tous les 
chimistes. 

I I  prbpare, d'abord. un mAlange de 100 cc. de SO'H2 et 500 cc. 
de  Az03H,  qu'il introduit tlans une allonge cylindrique en verre 
soufflt!, portant des traits de jauge de 50 en 50 cc.,  munie, a sa 
partie infiirieure, d'un robinet auquel est soudé un tube coudé 
deux fois, qui pwrriet d'amener la l iqueur  acide au centre d'une 
capsule en porcelaine d'une contenance de  3 à 5 litres, dis- 
positif analogue celui que M. Iienigbç emploie dans le procédl, 
que nous avons fait conriaitre (1).  

$1. Meillkre divise 250 gr. d'organe en petits fragments ; il les 
place dans le fond de la capsule avec 5 gr.  de  sulfate de  1)otasse 
et 100 c c .  de  liqueur acide ; il cliaufl'c la capsule avec précau- 
tion, jusqu'à liquéfaction d e  I'oi.gane ; il r@le alors le débit de 
l'acide, d e  maniitre a utiliser 200 cc. de mélange acide en une 
l i rure  ; d'autre part, le feu esi ménagA de façon à 6viter une Cbiil- 
lition tumultueuse et  à ne pas consommer la liqueur acide en 
pure perte ; dans ces conrlitioris, la destruction marclie rapide- 
ment ; on prélève de temps a autre ,  dans une petitecapsule, 1 cc. 
du  liquide, qu'on évapore à siccité ; tant que  le produit noircit, 
il convient de  cont i i i i i~r  l'écoulement dl: I'acide ; la destruction 
terminée, on pousse le feu, afiii de  sSparrr la plus grande partie 
de  I'acide, t i ~ t  en laissant torrilwr riaris la capsule quelques 
gouttes du  mélange contenu tlans I'allorige, da  manière à opérer 
constammenten milit:u oxydani. 

D'un bout a l 'autre de  l opération. la matil.re est en contact 
avec un  mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique, cornnie 
dans la troisihirie phase du prochdé pririiitif de RI. A .  Gautier. 

Avecce procédé, M .  Meillère a dosé le pliospliore total dans 
divers produits orgariiques, tels que lait, graines, tissus orga- 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1901, p.  4 2 2 .  
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niques vigétaiix ou anirnsux, Ifcitliines, etc. On pourrait  I'appli- 
q u w  A la recherche du  plomb, de  l'arsenic, du mercure, di1 
cuivrc et du  zinc. 

- 

Heclierc-lie clcs cicicles p - ~ w  clmis l c ~  cniix conta- 
rninks .  -- M .  H .  C.AUSSI': ( C O I I ~ ~ ~ P S  I . C I I ~ I L S ,  1902,  p. 4.81;. - 
L'auteur rappellr qu'il existe, dans certairics eaux, des quantités 
de  fer, de rii;igriésie et  do cliiiiix supérieures à la saturation des 
acides minéraux et ~ L I F S  ?! la prPsence de combinaisons orgmi-  
qui,s provenant de  la coritainiriatiori par les eaux inénaçères, 
iridustrielles. e tc .  

Pour isoler les acides gras, l a u t e u r  emploie le procédé sui- 
tant : 

2 5 litres d'eau sont additionri6s (le 25 cc. par litre d'un 
mélange a parties égales d'eau de  baryte saturSe et d e  cli!orure 
de barguin 2 0  p .  J00 .  On bouche la bouteille contenant le 
mélange ; on agite et l'on abandonne ail repos. Le précipité 
étant bieri sbparé, on décante et on lave le précipiti: à l'eau tlis- 
tillre ; la niasse cribtalliiie peut être traitée des deux façons sui- 
vantes : 

I o  Par dzstillntion. - Le précipité est pl:ic6 dans un ballon 
muni d'une tiibulurc, avec 10  a 15 fois son wli i rne d'eau distil- 
ltie et SOiIly oii (le l'acide phosplioriqiie en exctls. On distille 
dans le vide, e t ,  au iiioyen d'un tube effilé plongeant dans le 
liquide, on ménage une entrée d'air suffisante pour  maintenir e n  
suspension Ic. prdcipité et  entraîner les vapeurs d'acides gras ; 
on  distille ainsi 1 / l L  du volume primit i f ;  on fait rentrer l'air 
aprbs refroidissmient. On fait alors une deuxièrne distillatiori, 
qiii suffit, en général, pour entraîner la totalite des acides, ce  
dont on s'assure en ajoutaiit ;lu distillatum di1 sous-acétate de 
plomb, qui ne doit pas le  troubler.  

Les eaux pures donnent un  distillatum clair ; leseauximpuree, 
un distillatum plus ou  moins laiteux. 

A une portion du liquide, on ajoute quelques gouttes (le sous- 
acélate de plomb ; les eaux pures se comportent coiiinie l'eau dis- 
tillPe: les eaux impures donnent un louclie accoinpagnb ou  
non d 1 u n ' p r k i p i t 8  soluble dans un excès d e  réactif et dans 
l'acide acPt ique. 

A une autre portion, on ajoute du nitrate rnercuroso-mercuri- 
que neutre ; les eaux pures ou i i ioyenneni~nt  contaminées ne 
(lonnerit rien ; les eaux fortement iinpiires, particulibrenient celles 
souillées par des infiltrations (le tosses d'aisances, donnent un 
précipiti:, blanc casikux, qiii devient cristallin au bout de quel- 
ques jours 

Le reste du  liquide est Ipiiisé par  le clilorofurine pur  ; le 
résidu de l'évaporation d u  chlorofornie donne une masse cristal- 
lisée, qu'on examine cornnie il est dit  plus loin. 
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2 O  Pal- trnnsformniio,~ rn sels sodiyu~s .  - Ori additionne le prk- 
cipité barytique de deux fois son volunie de carbonate de soude a 
20 p. 1 0 0 , e t  on le porte au bein-niarie boiiillarit pendant 1 Iieure, 
en agitant frtklueininerit Al)rés rcfroitiissem«nt, on tiltre et I'on 
traite le résidu par le carbonate de soutle à 10 p .  100. 

[.es liqueurs fillr6es sont rkuriies f 3 t  fortpnient acirlifii'm par  
S0'112 ; ori tipiiise alors par le cliloroforiiie; on filtre et I'on ;va- 
pore le  cliloroformc ; on reprend Ir rki i l i i  par la qiiaritité juste 

0 suffisarde tlc cliloroTornie, or1 I'Pvaliore clans iin verre t l ~  montre 
t a r t ,  qu'on p6se al)rPs dessiccation. 

On obtient ainsi une niasse butyreuse carist;illin~, trks peu odo- 
rante, dorit le poinl de fusion raric. ile 110 à. 60 (legr&. Au ~nic ros -  
(:op:. ori dislirigiie uri aiiias cl'aigiiillrs lorigiirs et tlexil~la., grou- 
p é ~ ~  e n  paquets, :inalogurls aux cristaIIi?;;it io~i~ de  1)currc aitbré. 

En maintenant le verre de  rnoiltrc, ~ii ,ntlsnt qur lqu t~  temps, à 
100 clrgicisl urii: partie est volalilisc;e : i l  reste, aprhs refroidisse- 
nient,  une masse blanclie, formée clc cristaux, où I'on dislingue 
particiilikrernent des nigi i i l l~s  prisiiia!iqiics se i i i l~ Ia t~ l (~s  a celles 
que donnent Ics acidrs gras. 

Les acides gras ne sont pas nui>iblcs par eux-irihnes, mais ils 
ti:moigrirnt d 'une contaniiriation ; lorsque leur teneur est voisine 
d e  O niilligr. 01 par litre,  leur influence est peu st,risible, niais 
manifeste. Ils recoloi'rrit 1~1i te rn~r i t  t i t  iinparf'aitrnierit le violrt 
sulfureux. Le paradiazo-bcrizène sulf'oriate de  sodium se colore 
faiblenient en jaune. Lorsque la teneur arigmprite, la proportion 
rl'oxggiine tlissous baisse. Les riactions des eaux pures  tlispa- 
raisserit pour  faire place a celles des eaux contairiiriécs. 

En hiver, les clioses seinblenl resler staliorinaires ; en été, les 
bactdries agissent et les rbactions cnractdris~iques de la putr6f:ic- 
tion apparaissent 

L. 1, .  

1~'alsilicntiani alc  I'essrncc ale tér6l~rritliine par le 
mw Ilijltc spirit.  - MM. A .  et P .  :\MI)OIJ.\I1I) 1,Cornrnilnirntm à I l i  

Socié l l  dr  phai~nlncie de Paris. janvitsr 1902 . - La falsification de  
l ' e s~ence  de tt:rébentliine par le pClrole n'est pas riouvelle, mais 
elle n'a pas 6tP, fréquemment ol)scrv6e en France jusqu'ici. II 
senible qu'actuellement elle prrnrie de  l'c~xterisiori, et le pétrole 
qui est eniployi! pour cette falsitir:~tion est ilGsigriP SOUS le nom 
tle ioftatespirit par  les Aniericainsqui nous I'erivoirrit. 

1.c zchile s l i i r ~ t  est un liquitle inrolore Iorsqii'il est vu par traris- 
parrnce;  i l  possède urie fluoresccnrc (l 'un 11lcu violaré; sa den- 
sité à I s  rlegrds=0,807; il est 1Cvt1gyre et ~ i i w i u i t  urie déviation 
d e  - i 0 2  dans le tube de 20 ceritirni~lres. 

Ghaufl'é au bain d'huile, i l  comiiieriçe à bouillir B 150 degrc"s, 
e t  l'éhullitiori ne devient continue qu'a lii0 tlegrr:s ; à pariir d e  
ce point,  le thermomètre monle régulibrement et le liquide 
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s'évapore; lorsque la température est arrivée à BO5 degrés, le 
résidu de la distillation représente cnviron 4 2  p .  100  du volume 
primitif;  cc résidu est jaunâtre. doué d'une odeur empyreuma- 
tique, a travers laqiielle on perçoit encore cella du  p6trole ; il 
dévie à peine le plan de la luiiiibi~e polarisée ( 01'2) .  

Le white s p i r ~ t ,  ajout6 i I'esserice de  térébenthine, con l r i l~ue  à 
lui comniiiniquer une fluorescericc bleuâtre;  le pouvoir rotatoire 
et la densité sont dirniriuls; a la ternpératurt: ordinaire, le 
mblange se  vaporise incomplèternent. 

Voici, d'ailleurs, les caractères de ce inélange, comparés & c e u x  
de l'essence de t8réberitliine non frelatée. 

Densité 
B 13 degrés - 

' e  p i  . . O .SOT 
Essence p u r e  . . . 0.871 
- f r i ~ u d k  . . 0 . 8 6 4  
- - , . 0.860 
- - . . 0.865 
- - . . 0 . 8 6 1  
- - . . O ,863 
- - . . 0.867 

II est a remarquer q u e  la déviation du rtisidu de la distilhtion 
est plus foile pour les rsstBrices fraud6es qiie pour l'essence pure, 
alors que le contraire semblerait  se déduire des pouvoirs rota- 
toires respectifs de leurs composants. 

D'autre part, le volume de  ce rthidu ne donne pas la mesure 
exacte de celui du pétrole ajouté à l'esserice de iérébentliirie; 
niais I'aiignieritatiori notable de ce voliirrie est un indice stkieiix 
de la préçence d u  uil~ite spi7.d ou de ses corigéri&res. 

Pour  hvaluer avec certitude I'iiiiportance de la fraude, il faut, 
après avoir déterminé les coristantes physiques du mélange, 
détruire les carbures t6rébiiniques par  l'acide nitrique fuinarit ; 
le pPtrole reste inaltér6 ou a peu prBs et  peut ktre rirtteinent 
caractérisé. 

Il y a intérMt à combattre la falsification signalée par !dM. An- 
douard, attendu que les lieiritures et  les encaustiques p r é p a r k  
avec des essences contenant du w h i t e  spivit ne sèciient pas et  que 
les boiseries et les meubles qui en sont enduits restent ternes et 
poisseux. 

Carnctères physico-cliiaiiir~ues d u  beurre de 
lemme. - M .  S\UVAIT11iC ( B d l e l ~ n  de  la Sociite de phnrmcie  
de Bordeaux de décembre 1901) .  - La matière grasse du lait dt: 
femme n'a gukre kt8 éludice jujqu'ici.  

M .  Sauvaitre, dans sa tlikse pour I'ohtention du grade de  doc- 
teur en niédecine, a reclierclié les caractkres physiques et  clii- 
miques de c e  beurre, e t  ses essais ont port6 siinultanérrierit sur 
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- i b h  - 
le beurre  de femme et sur le beur re  d e  vache, d e  manibre les 
comparer. 

Les beurres examinés ont été préparEs en écartant les procé- 
dCs nécessitant l'intervention d'un ageril chimique quelconque, 
susceptible d'altCrer plus ou moins la malière grasse ; ils ont 
été retirés du  lait au moyen de la turbine et  du barattage, puis 
foridus à l'k:uve et  filtrks pour en suparer les i i i i p u r ~ t k  . 

Les résullats des exphiences  d e  II. Sauvaitre sont consignés 
dans le  lableau ci-dessous 

Beurre 
de vache 
- 

1000 
Densité ii i5D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O .  866 

Indice de Crisrner (tr:rripkrsluio criiiiluc clc dissolu- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tion tlaris l'alccicil atisolii.. 

. . . . . . .  Coefficimt de solubilité dans l'alcool absolu..  
. . . . . . . . . . . . .  Point d e  fnsion de.; acides in~o lub les . .  

. . . . . . .  l'oint de st~litiificat,iori des acides insolutiles. 
Noiiibri: di: Ktettstorftx (indice de sal~oriification). . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Indice dc Rcicllcst-l\leisil-Volriy.. 
Indicc tic IIclirier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iritiico de Hiibl  (indice d'iode).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acides volatils totsiis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

... Rapport de l'acide butyrique à l'acide caproiquc:. 
llosage cic l ' ins;i~~»riifiat~l~?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Point dt! I'uqiori de l'insaponifiable.. 

Ileurre 
de femme 
- 

0.870 

agO 
34Oi 
40° 
370 

9l8 .4  
16.8 
89.2 
43.37 

4.61 
2 . 1  
4.68 

1430 

Si l'on compare les chiffres qui  psécbtlent, on constate que les 
deux beurres  sont aussi seniblables qu'ils peuvent i 'êtrc, prove- 
riarit tl'indivitlus d'eslihce: de vie et d'alimentation trbs ditri- 
rentes. 

Les constantes physiques, principalement, sont presque ahsolu- 
ment semblables ; eri ce  qui  concerne Ics caract+re cliiniiques, 
on remarque des diflkrences plus serisibles, portant surtout sur 
les proportions d'oléine, d'acides solubles e t  d'acides volatils ; 
ces derniers sont en proportion notablement plus faibles, mais il 
lie faut pas oublier que, pour le  beurri: d e  vaclie, les n i h e s  
acides subiçscnt des écarts assez considérables ; en Iirance, on 
a admis penrlant lorigtemps que tout b ~ u r r e  contenant moins de  
5 gr.  50 p.  1UO d'acides volatils devait ê t re  considéri? comme 
additionné d'oléo-margarine, mais récemment, on a constaté 
qu'en Hollande on trouve (les beurres d'une pureté absolument 
incontestable, provenant de  vac,lies sélcctiorinées et bien nour 
ries, q u i  coritierinerit à peine 4 p. 100  d'acides volatils. 

Cette pauvreté du beurre de  vaches de Hollande permet-elle de 
conclure que le beurre de femme est aussi riche en acides vola- 
tils que le beurre  de  vaclie? M .  Sauvaitre ne le pense pas ; il 
estime qu'on doit reconnaitre que le beurre  de femnie est plus 
pauvre e n  acides vol3tils que celui de vaclie, niais q u e  cette tlif- 
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ference demeure dans les limites trouvées pour certains beurres  
de vaclie. 

L'Qtutle de la distillation fraciioririée des acides volatils démon- 
tre que, dans le beurre de  fernriie comme dans le beurre  de 
vaclie, les acides volatils sont lus méines, et que ,  bien qu'en 
quantités difftI:rentcs, ils coriservcrit, entre  eux, des rapports à 
peu prks coristarits. 

En défiriitive, M .  Sauvaitre conclut que les beurres de femme 
et de vaclie sont de  coiiiposilion aussi rapprocliée que possible et 
qu'on peut conclure à leur quasi-i !entité. 

PPosage de I 'e~senee tlr: iiioutai=de.- hl ROLSLri (Corn- 
~t~i~ilz'cution fuite ù la  Sacidi d e  phnvrtmie d e  l'(iris le 5 février 1 9 0 2 ) .  
- Pour doser l'essence de  moutarde (isosulfocyanate d'allyle) 
dans les huiles essentielles de  moutarde d u  commerce, dans 
I'aicoolE tl'esserice de  moutarde, daris les graines de moutarde,  
dans ia farine de  moutarde, dans les sinapisines en feuilles, 
on  a recours ordinairement a deux iiiktliodes, dont l'une con- 
siste A doser diiwteincnt le soufre, tandis que,  dans l'autre, 
on trarisbriiie l'essence en tliiusiriaiiiirie au  rrioyrri de I'arriino- 
niaque. 

Le dosage direct du soufre se fait, daiis l'essence de  moularde, 
comme dans tous les coinl~osés organiques ; on oxyde le soufre 
et l'on dose B 1'6tat de sulPate de baryte l'acide sulfurique 
forme. 1.e poids du  sulfate de  baryte obtenu, multiplié par  
0 , 4 2 4 9 2 ,  donne la quarilit6 correspondante d'essericc de  mou- 
tarde. 

1,a [rarisfoi mation de l'essence (le inoularde en tliiosiriamine 
est le principe de  r:oiiibreus procédés de dosage : Kremel ajoute 
a l'essence urie quantiti! connue d'aiiirnoniaque ; i l  tilre l'excks 
d'amriioniaque non conibinéc, d 'où il déduit la quantité trans- 
forin8c eri tliiosinamine. 

Lcs Pliariii;icop8ea alleinande et oiii6rizaine rccomiilanclent 
le i1os;ige Ü l ' h t  (le tliiosinamirie cristiillisie ; or1 preritl 3 gr.  
tl'esserice, qu'on dissout (laris 3 g r .  d'alcool, et qu'on additionne 
dc 6 g r .  tl'aininoniaque liquide ; la tliiosinairiine cristallise ; 
3 gr. cl'esserici: duiverit donrier de  3 gr .  2 8  a 3 gr. SO de  ttiiosi- 
nainine. 

La niasse cristnllis8e qui se forine, dans ce rlos:ige, e ~ l  plus ou 
inoins brunalre, ct cette couleur est due a la prbsence (le coin- 
posés dériv6s d e  la tliiojiriliiiiine ou (le I'essenci: de nioutarde ; 
d'autre part,  cc procédé n'est pas applicable lursqu'il s'agit di: 
doser l'essence de nioutarde dans lec graines de iiioutartle, dans  
la forine de iiioutai~ile, daris les sinapisme.; en fcuiiles. 

On peut doser la tliiosinaminc en calcularit la cliianlitu 
de soufre qii'elle rcnferme ; pour cela, on la traite Dar un 
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$el inki l l iquc,  soit un sel de  cuivre (Fluckiger), soit I'oagtle 
de mercure (Poerster), soit le nitrate d'argent (I)ietericli), et i l  se 
forme un sulfure niétallique. Si I'on a choisi le nitrate d'argent, 
le sulfure d ' a r g e ~ t  formé est lavé à I'eau cliaude, a l'alcool et A 
l'ktlier, séché à 80 degrés et pesé. Le poids du sulfure d'argent, 
iiiiil tiplié [jar. 0,&301, doririe la quantil6 corresporidarite d'essence 
de  moutarde. 

On peut encore incinérer le sulfure d'argent, redissoudre 
l'argent m6tallique par  un acide et doser pondEralelnent ou volu- 
métriquenierit le métal ; 1 gr. d'argent, multiplik par O,h938, 
donne la quantité d'essence de moutarde corrcspondaiite. 

Gadainer a propos6 un prockié rliffi:rerit, consistant i a.joiiter 
i la solution aminoniarale de  tliiosiriarriirie une solution décinor- 
male de nitrate d'argerit, additionnée de  quelques gouttes de 
solution d'alun de fer ; c'est, en somme, l'application de la  
méthode Cliarpentier-Volliartl au dosage d e  l'esserice de  niou- 
tarde.  
M. Rocser propose (le doser l'argent en milieu aminoniacal, par 

le procédé cyano-nrgentirnétri(1ue de  31. Ilenigès. 11 prend 5 cc. 
d'urie solution d'essence dt. iiiiiutarde au ceritikme daris l'alcool 
à 9s0, ce qui représente Fi ceritigr. d'essence ; il aioute 10 cc. 
d'ainnioniaque ; il étend d'eau ; i l  ajoute 10 cc. de  solution déci- 
n o r ~ n a l e  de  nitrate d'argent ; i l  agite, et,  au bout de vingt-quatre 
heures, il coniplète 100 cc. avec I'eau distillée ; il filtre ; il pré- 
lkvr! 50 cc. d u  filtratum, qu'il iritroduit dans un vase d e  Bolifime 
avec 5 cc. d'urie solution décinorinale de cydriure dc potiissiuin, 
et il titre I'eacbs de  cyanurp par  la solutiori titrée de nitrate d'ar- 
gent, en présence d e  quelques gouttes d 'une solution Iégkrenierit 
ainmoriiarale d'iodure de  potassium au 1/40. 

1.e nombre de cc. de nitrate d'argent ( 1 1  pour 50 CC.) est doublé 
pour  correspondi.e aux 100 cc. ( 2  IL) ; o n  multiplie 2 n par 0,3137, 
coeflicient r6sultarit du rapport du nitrate d'argent au soufre et 
de ce ticrnier a 1 0 0  g r .  d'essence d e  nioutartle, le chiffre moyen 
de 30 p. 100 de soufre dans l'esserice de moutarde étaril pris 
pour base. 

Pour  le dosage dans les farines de nioutarde, on prend 5 g r .  
(le r.rllo.-ci, qu'on atltlitionnc de  60 cc. d'[)au et 15 cc. cl'alcool 
à 60° ; au bout (le deux lieures, on distille ; on rerueille le dislil. 
latuni tlaris iiri ballori grad116 (le 100 cc.,  criritenant tO cc. d'am- 
inoriiaque ; on recueille environ les deux tiers du  liquide ; on 
ajoute 10  cc. d e  solution 3/10 de  nitrate (l'argent ; on cûinplPle 
100 cc. avcc I'eau rlistilléc, et I'on aclibve con-inie ci-dessus. 

Les tlosa;(:s faits par  AI. Roeser, à l 'aide (le ce procédé,  lui ont 
doriné des r i s u l t a ! ~  a peu prés seinblables à ceux que  donnent le 
procédi: Garlamer et le  prockié Dietericli. 
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Aiiriljs' ale I n  scriiiiiinoiii.c. - h l .  GGIGUES (,Ilit / ldi~i ~ / J S  

sc i e~ iç i ,~  phnr~itlrtcologiyi~es d'octoi)re i!)Ul). - La scainiiioride est 
une résine qui est produite par plusieurs Coiivoluulirs jc. &:am- 
~t~onia,  C. f[ir.i~iosils, C. hil.stctits). L'essai d e  cette résine qui  est 
indiqiii: par plusieurs l'liaririacopies est l'essai i l'étlier, e t  
Dieterie11 dit qu'une bonne scaiiiiiiont5e doit chder A ce  dissolvant 
de 73 i 80 pour L O U  de résine. 

D'après hl. Guigues, l'essai i l 'éther ne donne pas toujours des 
résultats exacts. e t  cela tient vraiseiiiblahlemerit à ce que la 
résine de certaines varihtPs (le Concolc~~liis est i n s o l u b l ~  dans 
l'htlier. 

Voici le proctitié que rec:oiiiiriaride M.  Giiigiies : o!i prend u n  
dcliantillori sur  tous les pains [ILI lot analyser; on réunit ces 
prises d'essai, et  on prend 10 gr .  d u  inhlarigc ; on introduit cette 
quantité dans un mortier avec un peu d 'eau,  et l'on cliaufïe 
lég1.rement; soiis l'iritlucnce de I'pau et de  la chaleur, la scam- 
inonée se dilate ct  foriiie une 6miilsion épaisse;  on ajoute alors 
de l'alcool à 9 5 0  cliaud et  l'on épuise ; ori réunit les liqueurs alcoo- 
liques ; on tivapore ; on sèche la résine ii 100 degr i s  et l'on pèse; 
on obtient ainsi une esactiliitlc qu'il est iiiipossible d'atteindre 
en ophrant sur  la scariiiiionée sbclie. 

C'est siIr la rbsirie desstkliée, obtenue par  le traitement à I'al- 
cool, qu'on fait les essais rclatifs 1 la pureté ; la rdsinc de gaïac 
csl recoririue eii traitarit la solution alc«oliqiie (le rksine 
par l'eau osygchée ou par  une solulion de  perclilorure de 
f e r ;  il se produit une couleur bleue, si la r k i n o  contient de  
la résirie de gaïac. Celte rnéine résine est encore reconnue 
par la coloration verte qui se inanifeste au contact de  I'liypo- 
i.liloi.itc de soude. On reclierclie la ro!opliane en hrùlnrit une 
petite quaritite d e  ritsirie sur  un(: la iuede platine ; on perçoit une 
otleiir tlt: Iéréberitliine. 

Er] gsri6ral, les scariiinonées rie contiennent pas de  sesines 
btrangkres, attendu que les fraudeurs trouvent plus simple d'a- 
j o u t ~ r  du sable ou du  gravier. 

La cl6terrnination de la densité pourrait  kclairer I'opkrüteur 
sur la piirrttl: d 'une sc:aiiimoiike, mais il faudrait opérer  toujours 
siir un produit tlcssi:clié a 100 rlrgrés; les diltërentcs propor-  
iioris d'eau que :'enferme le produit,  selon le temps qui  s'est 
écoulk depuis sa prhparation, feraient natiirelleinent varier la 
densité. 

1)oiir les cwnriaisseurs, une boririe scairiirioride riritiirelle prS- 
sente certains caractères qui trompent rareiirerit : poi'osit6, faci- 
lit6 à fnire émulsion, légèretti, ca:sure brillaiite. 
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REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Essai a l t i  hlsiiiuth. - MAI. A .  W. WARWICK et D.  KYLU 
(Chemicnl hTews, janvier 1 9 0 2 ,  p .  3 ) .  - Les auteurs emploient un 
procédé volumétrique qui  comporte les opérations suivantes: 

1"Dissolution de  I'écliantillon dans AzO3H ; 
2 0  Précipitation du !iismutli à l'état d'oxalate ; 
30 Transformation d e  l'oxalate normal en onalate basique, par 

éliullition avec l'eau ; 
Io Dissolution de I'oxalate basique de  bismuth ; 
5 0  Titrage de  la solution précédente avec le permanganate d e  

potasse. 
On peut einployer, comme solution de  permanganate, celle qui 

sert au dosage du  fer c t  dont 1 cc. = O gr. 010  de  fer ;  1 cc. de 
cette liqueur = O gr 0186 de bisinutti. 

On opère d e  la façon suivarile : 
1 gr. de  substance, finemenl pulvérisée, est attaqui': par 5 A 

10 cc. d'Az0311 concentré, dans une capsule recouverte avec un 
verre de montre. On évapore à sec. On reprend par 5 cc. d'AzO31I, 
puis oncliauffe R nouveau pendant quelques minutes, en agitant 
avec une baguette d e  verre. On rf>pri:nd par  27 cc. (!'eau; on 
filtre, si c'est nécessaire, et onainbne le  volumeà environ 1 0 0  cc. 
avec de  l'eau cliaude. 

i! la solution ainsi oi)tenue, on ajoute 3 gr.  d'oxalate d'ainino- 
niaque ou d'acide osalique, e t  l 'on fait bouillir pendant cinq 
minutes. On retire du feu, e t ,  au bout d'une ininute ou deux, le 
pr@cipittiestcoinpIkteiilent tlkpos6. Ori filtre le liquide suimageant 
siir iiri filtre h filtration rapide et eri enlrairiant aussi peu que 
passible du  précipit6. 

Ce précipité est inis a bouiilir successivement deux b i s  avec 
50 cc. d'eau ; on filti-e sur  le inEiiic filtre qui a servi précédem- 
ment. Ces tlculi i.,bullitions successivestiaris forment l'osiilale ob-  
tenu en osalate basique. Le tiltriituin doit &Ire neutre  au touriie- 
sol ; s'il est acide, I'éliullilion doit ê t re  continube avecune nou- 
velle quantité d'eau. 

L'oxalate basique recueilli su r  le filtre est iavk, puis redissous 
dans2 à 5 cc. d'HG1 dilu6 de son volume d'eau ; le filtratiiiu obtenu 
est reçu dans la fiole qui a servi à la transforrnaLiuri de l'osalatc, 
et le fillre est lavé avec (le l'eau U d e u s  rcprises tliffkmtes. 
L'osalate b:isiaue est entièrenient dissous à une douce clia1i:ur. et. 
lorsque la rolution rs t  complète, on amkrie au voluiiie de  250 cc. 
avec dr, I'eau. 

On neutralise avec i'aiiiinonisque HCI contrnu dans la solution. 
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1.e prkipiti:  r6siiitant dc cct.tc addition est redissous daris 
SWI12 cliliié au 114. 

La solution ainsi o l~ tenue  est titrée au moyen du perinariga- 
nate rle potasse à la température de  70 à 1 0 0  degrés. 

II. C. 

IPo~iage vnliiiiit=triclue tlii zinc.- hl. I'EIlCY II. WAI,KEH 
~ C h l i c n l  N P W S ,  janvier 1 9 0 3 ,  p. 18). - La solution de zinc, 
qiii tloit coriteriir du chlorure tl'airininniiirri, est additionnée d'lin 
grand excès de  pliospliale d e  sotliuiii On neutralisc, cnsuitr: avec 
pri.caution 5 I'aiile tlc l'ainmoriiaque, dorit l'addition produit un  
précipité; a n  cliniiIl'e 5 7 3  degrés. O n  doit s'assrrrcr que le papier 
clc Lournesol reste Iilcu G U  accuse une l6gi.i.e teinte violacée et 
qiiela soluti:in rlonne 5 I'orlorat une I6giire odeur d'ammoniaque. 
En qiiclqucs instririts, Ic pi 'kipitC forind dcvierit cristallin; il peut 
6tro filtré et !;ivi: à l'eau froiile. Le filtre e t  son corilcriu sont 
replaci:~ dans la fiolo où s'est faite la pr6cipitntion; on :ijoute un 
escks d'acide fitri., q i i~ lq i ies  gouttes (l'orangé de  inbtli!-Ir, e t  on 
diiteririine le point exact de  la neutralisation avec une solution 
alcaline l i t r ik .  L'éqiiatjon suivante indique la rcaction 

Z n : \ ~ W P l i 0 ~ +  S O i I I G  ZnSOi+ .AzIlLH2P1i0' 

Onvoit qiie I cc. rl'ariik normal correspond a 32 inillig. 7 dc zinc. 
H .  C. 

Eiii~~olso;iaiieiiieut par l ' n e i d ~  hi-icliice - M. 'IN- 
CHAILT ( ï ' l~er tr l ieut ic  C ~ r s e l t r  du  15 octol!re 1901). - 1,'autkur 
rapporte deux cas d'intoxication caiis6s par 17acitlo borique ; 
cliins l'un de  ccs cas, i l  s'agissait d'uri iiialade qui était traité 
pour une urGlliriie e t  qiii prenait de l'acide boriqiie a la dose d e  
O gr. 30 toutes les quatre lieures. Au bout du cleuxièmc jour. le 
inalade fut pris dc faiblesse ; une iiriiption papulcuse e t  vhsicu- 
leuse se dfveloppa sur  le dos des main: et cntre  les doigts; le 
pouls etait petit. L i  suppression de I'acido Iioi.iqiir: arrieria la 
disparition de  ces symptômes. 

Dans le d e u ~ i è i n e  ras. il s'agissait d'un malade sur  lequel on 
avait pratiqué la lithotoinie sous-pubienne;  nn lavait la vessie 
dece  nialade avec une solution tl'iicirl,: borique et on lui admi.  
nistrait à l'irilCricu-1' do  l'acitli: borique aux rn6iiies dosi s qu'au 
inalade pri.c&tlent; dix joiirs aprks l'opération, survint une érup-  
tion s'ktcnrlant des bords tlt: la plaie jusqu'A l'hypogastre ; il se 
produisit aussi de l'alburninurie. Les accidents rlisparurent avec 
la cescation du traitement. 

8I(itliocla: rnpEcle painr le ela~sage clc I'kneltle arsé- 
mis-iiu dari* Io ~ ê i . t  ale 'dDna=is. - IIJI. S. AVEL;17 et BE.INS 
(Clremtcal ,Tc~~ris. janvier 190?, p. i 5 ) .  - On pulv6rise le vert de 
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Paris clans un  mortier d'agate ; on en prend O gr.  2 à O gr. 3 ,  
qu'on verse dans un beclierglas de 300 cc. de  capacité environ; on 
y ajoute 20  c c .  d'eau additionnée de 6 h 10 gouttes d'HCI et I'on 
agite pour o p h e r  l a  dissolution. On verse tlaris la solutiori urie 
solutiori de cûrbonate (le soude, juçqu'à ce qu'on obtienne un prS- 
cipité permanent; on ajoute alors 2 à 3 gr. d e  tartrate de  potasse 
préalablement dissous : celui-ci a pour but de  redissoudre le 
cuivre qui était précipitk et  de prévenir sa prkipi tat ion pendant 
le titrage ; on dilue k 200 cc.;  on ajoute du  bicarbonate de soude 
et de l'empois d'amidon et I'on titre avec l'iode. 

Lc teiiips n6cessaire à celte opération est d'environ rlix niiniltes, 
et la f i r i  d e  la réaction n'est riulleinent inllucricée par la teinte 
bleue du sel cuprique. II. C. 

Moyeu  ale dilrbciicicr le sang aile B'hoiiinie de 
cc-liit dg* H P I ~ I P I W I I X .  - RI. le D r  DE N0BEI.E (. i l~it ialrs t h  
ht SociélP d e  mttleçine d p  C n n d ,  L90 1, p .  33  1 j .  - Nous avons publié 
dans ce Recueil ( I )  un procédé propos4 par  ?IM. Wasserinanri 
e t  Scliütze pour  la ditfkrenciation (lu sang de  l 'homme d'avec 
celui ùcs animaux.  Ce procétlé coiisiçle à irijccter à un lapin ou 
à u n  cobaye d u  séruni de  sang liiiinain ; le sérum de l'animal 
inoculi! acquiert la propriétk d e  donner un précipité lorsqii'il 
est mêlé au  sang humain.  

Cette curieuse proprikté étant destiriée A reriilre un  très grand 
service en niédecine légale, 31. (le Sobele a pei& qu'il y avait 
intérêt à c e  qu'un grand nombre tl 'expérimces vinssent confir- 
mer  les r4sultats annonces par YJI .  Wasserinanri et Scliiitze, et, 
de son côtti, i! a fait un  certain noinbre de  reclirrclies. 

I l  a pris un  lapin, aiiqiicl i l  a fait Urie injection intrapkrito. 
néale de 10 cc. de liquide asciLique provenant d'une fenime 
atteinte de tumeur utérine ; a p r h  six iiijrrtions seiriblables, le 
lapiii fut tuk. e t  son sGrum, mis en prksence d u  s h m  Iiuinain a 
parties Bgales, donna lieu, à froid, a un lrouble qui  se trans- 
fornia bientôt en un précipili! flocorineiix. 

Gri au t re  lapin reçut tous les trois jours une irijection sous- 
cutanke de  10 cc du liqiiitle extrait, par  expression, de  placeritas 
humains frais ; après six injrxtiuris semblables, l'animal fut tué, 
et son sérum s'est niontré également actif sur  le sérum humain. 

La teclinique suivie par 11. de IVoùe:e a corisisté à introduire les 
deux liquides dans iles petits tubrs  dorit la partie infhrieure était 
effilée, de telle sorte que,  si un p r k i p i t é  se produisait, il se ras- 
semblait dans la partie r é t r k i e  du tube et  devenait ainsi plus 
visililr, alors iiiêrnt! qu'il 6t:iit peu abondant. 

Idorsque le sang h examiner était desséché, hl. do Kobele l'a 
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dissous à l'aide de  la solution pliysiologique d e  chlorure de  
sodium, ou avec une solution de  souilc caustique à 0 .1  p. 100 .  

M .  de Nobele a constat6 que le  s8riim des lapins injectks ne 
donne aucun précipité avec le  sang de  chien, de  elieval, de chat,  
de lapin, de cohay e ,  de mouton, de porc ou  d e  vache. 

,?lis en présence de difErerits liquides d'excrétions hztnzuines, 
tel que le sGruili du  lait, : h m  du pus, salive, sécrétion nasale 
du coryza, urine albuniineuse, le  sQrunl de  lapin injecté a dorinb, 
lieu à un précipite. 

1.e sang tiumain piitrPfiH a Pgalernent rPagi. 
Des taclies de sang liiiinain sur  de  la toile, datant de  plusieurs 

jours et rnêine de deux niois, dilures dans la solution de chlorure 
sotliurn, ont donné la reaction caractkristique. 

Uri linge taché de sang tiumain a éti: lavk à l'eau, puis séché : 
on n'y rlistiriguait que trés difficileinent la trace des taches primi- 
tives; le linge a été plongé dans la solution de  chlorure d e  
sodium, 1:t le sérum de lapin injecté a donné dans c e  liquide u n  
faible précipitti. 

Iles linges iinprkgnés d e  sang liuinain depuis 1893 ont été 
traités de la inbrnc façon ; la rcaction n'a pas 6th obtenue. 

Des ciseaux, tac1ii.s de sang Iiiiinairi depuis deux mois et com- 
p1i:ternent roiiilltls, ont 6th gr;ilt,Ps; les tl6liris ont kt6 repris par  
la solution de clilorure dc sodium, et  l e  précipité caract6ristique 
s'est produit. 

Quelques gouttes de sang ont été tlkposées sur  trois lames de  
verre, qui ont é16 portées ensuite a l'étuve à des températures 
ditf6ren:es ('75, 100 et 123 degrés) ; les taches ont éti! reprises 
par la solution de clilorurc de sodium, et le  liquide provenant de  
la tacliesournise a la température de 1 2 5  degrés a été le seul à n e  
pas donner la r6action. 

M. de  Xobele s'est demandé s'il rie serait pas possil)le de sim - 
plifier la iiiétliode, en évitant l'injection sous-cutanée ou pbrito- 
néale tir itiquée sur  l'animal dont le sérum doit servir de  réactif, 
et i l  a essay6 tle faire al)sorlier à i'animal, par la voie stomacale, 
du liquide ascitique d'une feinnie atteinte d e  tumeur ulérine. Le 
séruiii du lapin qui  avait ainsi absorbe, ce liqiiide est resté inactif 
à l'égard du sérum liumain. 

On doit donc supposer que  la digestion dktruit la substance 
qui donne au skrurli la propribté de précipiter le skrum humain, 
substance qu'on désigne sous le rioin de p h p i t i i r e .  M. Corin, 
ayant montrt': (Anildes de lit Socikli d e  m i d e c z w  l i ' jnle de BelYiqiw, 
nu 1, 13unr iée)  que  la solution active d u  sérum de l'animal 
injecté est une p a r a g l o b ~ l i r i e ~  fait p ~ é c i p i t e r  cette dernière d u  
sbrurn actif au moyen du  sulfate de magnAsie ; le  précipité est 
recueilli sur un filtre et séchh; on obtient ainsi une poudre q u i  
se conserve e t  qui ,  après avoir été redissoute au moment de  
l'emploi, jouit de la mbiiie propriété qu'avant la dessiccation. 
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JI. de Nobele se contente de desséclicr dans le  vide le sérum 
réactif;  i l  obtient ainsi rit! petites lamelles qu'il conserve a i'al~ri 
de  la luiiiit?re tlaris des tubes scellés a la lampe. Du sérum ainsi 
conscrvé depiiis six mois avait conservb. toute son nctivit6. 

IBsnnge dia glycogi-ne et de I'aiiiiclun c l ~ n s  les sana- 
ci~sous et la chai-critea.lc. - RI. le Dr J .  MhYKHOFEK (Co~ii- 
rnu~zicutiotz forte il In 3 e  AsseitzDlPe niltw.dle de  1'A.ssociat~on 
Baçavoise des chimistes ci Feldnfinq. - Rccue interrzitfio~ude drs fiil- 
sifications, 1 9 0 8 ,  p. 11). - LI! procklé iritlirlué pn 1896 (Foi.1~- 
cltun,9sberir:hte l i b e r  L~hei i smi t te l ,  1 8 9 6 ,  3, p. 14 1 )  pour Ic dosage de 
l'amidon daris la cliarcuterie tlonne g t r i&ra lcm~nt ,  comme on le 
sait, des résultats exacts; mais, employé dans sa forme pi'inii- 
tive, il peul donner lieu a des erreurs, si à cOtE de l'amidon, il 
existe du glycogène. 

Bujard (Fot~tach~cii!l.sbevicItte iilier. Lebensrt~itiel,  1 8 9 7 ,  4,  p. 471 et 
Popp (Zeiischi-ift ofjentllche Chernir ,  1897, 3. p. 135 )  ont ddjà 
observé ce fait et signalé qu'avec certaines sortes de  vianllcs ce 
procédé donne des r b u l t a t s  un peu trop dcvés.  

RI. J. Blayrliofer, d e  concert avec ùI .  le D r  Alfa, a effectub 
des expériences d'où il ressort que la séparation quantitative de 
l'amidon et du glycogéne peut é tre  effccluée e n  se  basnnt sur 
leur différence de solubilité dans l'alcool étendu et eliaiiil, à 
condition, toutefois, qu'il  n'y ait pas une t rop forte proportion de 
d e  glgcogbne par  rapport a l 'amidon. Si celte éventunlits se pro- 
duit,  on rencuntre, dans le dosagc par cetle méthode, de telles 
difficultCs que la séparation semble impossible. 

I.'amidon et le glycogène sont inso1ul)lts dans l'alcool fort, a 
chaud et a f ro id ;  la solubilité coinm-rice el croit gi.iiiluclleinent 
avec la  teneur de l'alcool cri eau : 

i0  Peu pour 1 amidon p u r ,  
2O U n  peu plus pour l 'amid~)n traite par  Ics alcalis ; 
3@Considéral1lement pour le  glycogbne. 
Tel est le principe de  la skparation sur  lcrlucl est basée la 1116. 

tliode. Des expki'iences rkpbtées ont indiqué que  c'est l'alcool 2 
500, froid, qui est le plus approprie au dosage. Le mélange des 
deux hydrates de carbone, rksultnt (lu tr;iiteincrit, est tlissoiis 
p a r  une solution alcoolique de potasse, puis rendu acide par 
l'acide acétique ; les proportions d 'a lcod et d'eau doivent Atre 
telles que  la solution finale contienne 50 p. 100 d'alcool, quantité 
nécessaire pour  dissoudre totalement le glycogène. 

La présence d e  sels gêne la séparation, car  ceux-ci précipitent 
le glycogkne. Ainsi une solution alcoolique de gly cogbne se préci- 
pite par  l'atldiiion d'une goutte d'acétatetle soude. L'amidon solu- 
ble so comporte de rnéine ( A .  Wroblewski, Ilet,ichte deutsche che- 
m i s c h  Gesellsclicift, 18.95,31, p .  275). Il faut donc éliminer d'abord 
les sels. Pour  cela, on &pare en bloc les deux corps qui se sont 
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prhipi tés  de la solution alcooliqiict de potasse (solution cliarg8e 
de sels); on les reprend par l'eau, qui les dissout tous deux, e t  
l'on ajoute ensuite de l'alcool de  concenlration déterminée, qui  
précipite seulement l'amidon, tandis que le glycogène reste tlis- 
sous. Mais cette séparation est d6Pectueuçe, car I'amidon se pré- 
cipite sous un tel état, en quelque sorte laiteux, qu'il est a peu 
près imliossible de Ir! scparer par filtration. 

L'auteur a modifié ce niode opératoire ; il ernploic l'alcool 
à 490,  à la température de 65 degrAs Le nihiange dils deux 
corps est mis à digkrer plusieurs fois avec de l'alcool à 4 g U  
à la teiiipGrature de 6 5  degrés. On filtre, après  repos de la solu- 
tion et en s'aidant de tous moyens propres à accélérer cette opé- 
ration(ponipe aspirante,entonnoir a filtration chaude); on emploie 
ainsi 130 cc .  d'alcool à 49O pour l'extraction. Le résidu, con- 
stitué par l'amidon, est lavé sur  le  filtre avec de l'alcool à 96O, puis 
avec de l'éther; il estensuite stklit!, d abord,  a 40 degrés, puis à 
103 degrPs jusqu'a poids constant Le filtratuiii alcoolique conte- 
nant le glycogène est évapori! dans une capsule de platine, séché 
et pesé. 

Voici quelques rt'sultats obtenus par ce procédé : 

La séparation devicnt plus difficile, si le  mélange d'amidon et 
de glycogkrie a éti: prtkilablcnient traité par une lessive alcooli- 
que de po tas~e .  Dans ce cas, le rPsidu, qui contient,outre la coni- 
binaison de I'aniitlon et de  l'alcali, du carbonate de potasse, se 
gonfle lorsqu'on le  traite par l'alcool étendu, rendant ainsi im-  
possible toute filtration. On se ddbarrassedu carbonate de potasse 
(le la mariihre suivante : 

Le résidu provenant du  traitement par la lessive alcoolique 
de potasse est lavé par décarilation avec de I'alcool cliautl à 
96O, puis avec d c  I'alcool a 50°, additionné d'un peu d'acide acé- 
lique : on lave enfin avec I'alcool 2 SGO, jusqu'à ce que le filtratuin 
ne p r k e n t e  plus de  réaction acide Le résidu est repris dans u n  
beclierglas par un peu d'eau, puis on y ajoute rlc l'acide ac8- 
tique, jiisqii'a réaction acide persistanle : on précipite l'amidon 
et le glycogbne par  un exchs d'alcool à 960 e t  on lave plusieurs 
fois avec l'alcool à 96O po-:r 6iiininer l'acétate de  potasse. 

La sèparation des deux hydrates de carbone s'effectue d'autant 
mieux, et les pertes résultant d e  la dissolution de l'amidon daris  
l'alcool étendu sont d'aillant moins éievEes que  l'éliinination du 
sel est plus coinpllte et faite avec le moins d'alcool possible. 
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Le résidil restant dans le  lieclierglas, a11rF.s I'éliiiiination de 
l ' a c h t e .  est cliaufii au bain marie h 80 dcgrés avec I O  cc. d'al- 
cool à 4 9 0 ;  on filtre riipitleiiienl, su r  un entonnoir à filtra- 
tion chaude et à vide, en prenant soin que le filtre ne soit jamais 
vide, car l'amidon, se gonflant sous I'aclion d e  l'alcool dilué, 
obstrue coiril)li?tement les pores du filtre et rend iiiipossible toute 
filtration. Si cet accitlerit venait a sc profluire, on pourrait y 
remédier en arrosant le filtre avec dr I'aicool à 9G0, qui rend la 
filtration plus rapide, en donnant à l'amidon ainsi gonflé un 
aspect floconrieus. 

Pour  diminuer le plus possible la durée du  traitement du  rSsidu 
par  l'alcool dilui: et abréger la filtration. le résidu est chaufi? a 
80 degrCs avec 40 cc. d'alcool à 4L0. Une grande partie du 
glycogène entre ainsi en solution ; il n'en reste qu'une faible 
proportion, qu'on peut éliminer lotalement, par  plusieurs d e -  
cantations avec de  l'alcool a h g 0 .  11 en résulte une perte un 
peu pliis 4levée en arriitlori. L'aiiiidori exempt de glycogbrie 
est clissoiis dans une solulior! arlueusc (le potasse; on filtre la solu- 
tion et on opbro la dessiccation avec beaucoup de  soin pour évi- 
t e r  l'agglutifiatiori. 

Le filtraturn alcoolique contenant le glycogène est 6vaporé dans 
un lieclierglas jusqu'à formaliori d'une p~ll ic i i le .  puis on préci- 
pite le glycogi:ne p l r  addition d'un excès d'alcool à 96" ; on 
le  rassemble s u r  un filtre taré ; on chaise l'alcool par  1'8tlier, et 
l 'on p8se aprés dessiccation. 

Les résultats fournis par cc procEf é paraissent suffisairiment 
exacts pour  permettre (le déceler et de doser I'aiiiidoii ajouté aux 
cliarcuteries. 

II offre,eri outre, sur  les autres iriétlioiles de  dosage de  l'a~riidon. 
cet avantage de ne pas iritlresscr le sucre esistont, ni les hydrates 
de carbone à propriét ts  analogues, avantage q u e  ne prisente ni 
la méthode d'inversion n i  la 1116tlio~lc polar,imPtrique. La deter- 
niiriatiori des deus  subdarices pe'ut, si l'on parvient à obtenir des 
solutions siif'Lisainment liinpirles. è t re  efl'cctuéc au  moyen di1 

polarimc')tre, en hisarit le calcul d'après leurs pouvoirs rotatoires 
respectif's. 

Sans erilrer dans la description des nombreux travaux qui 
ont été publiés en ces tlerriii:i'es anrirks sur  le dosage du glyco- 
gène, il convient de  faire remarquer  qu'il est possible, par le 
proci:& à l'nicool et i la potasse, de rcconnaitre rapidenient 
l'existerice du gl~cogl.,rie dans  la cliarciiterie, en lavant plusieurs 
fois le résidu du  traitemerit par  la solulion alcoolique d e  potasse, 
avec de l'alcool fort e t  cliaud, qui dissout le glycogène. Ce der- 
nier  es' ensuit(: reclierclii: dans la solution à l'aide d 'une  solution 
d'iode. 
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1902) .  -Les auteurs ont constaté que ,  si l'on mélange du-lai l  de 
femme et de la sérosité provenant d'un liydroc&le, celle-ci se 
coagule instantanément, ou au  moinsse transforme en une masse 
g~iiatirieuse. Cette rkaction ciirieiise se produit avec tirs r~iiarititbs 
do lait très faibles (O cc. 1 pour 5 cc. de sr'!rosit&) ; elle n'a lieu 
ni avec le lait de  vaclie, ni avec le  lait de clibvre. 

Ce p1iénoini:ne ne doit pas être  confondu avec la rhaction dite 
d e ~ o r d e t ,  qui consiste dans la propriété qu'acquiert le sérum 
sanguin d'animaux ayant subi de>  injections sous.cutanSes de 
lait d'un autre ariiiiial de  prbcipiter la caséine de cet animal. En 
effet, dails le fait ubservé par >IN.  Moro et Hamburger, c'est, non 
le lait, niais le liquide ( le  I'liydroeille qui se cougule. 

1.a coagulation ne se p ro  luit pas lorsque le  liquide ti'liydro- 
ckle a étS, additionnk d'oxalate d'ammoniaque, q u i  précipite les 
sels calcaires, et cependant on ne parvient pas a coaguler le 
liquide rl'ligtli.oci:le eri le ~a tura r i t  au iiioj-en de I;I chaux. On ne 
saurait donc attribuer aux conihinaisons calcaires la coagulation 
en quesliori; on doit plutôt admettre que  celle-ci rksulte d e  
l'action d'un ferment cpkcial, que  contiendrait le lait (le feniine 
(et non Ic lait (le vaclie o n  (le clibvre) ct qiii iiiettrait eii liberté la 
filiririe proveriarit tl'iirie sulistarice libririopérie çoriteriue dans la 
sérosité cl'liytlroeble. 

On peut cependant objecter,  a l'encontre de  cette interpréta- 
tion, que la rbaction se produit a rec  le lait de feniine ayant. subi 
l'ébullition, c'est-a-dire dans lequel le ferment supposé devrait 
être détruit. 

La r6action observée par  AlAl Moro et Hamburger ne se pro- 
duit pas avec les skiositSs noriliales, qui ne  contiennent pas de 
substance filirinogèrie ; i l  est ribcessaire que la shrosité provienne 
d'un Spancliciirierit d'origine influiiiinatoire, e t  il est probable que  
rl'aulies liquides, d'origine églei i ient  inflammatoire. jouissent 
dcla inkine propriét6 que  la skrosit8 d'liydrocèle. 

1Pnsap;e e l e  la iiisrl~liine d i r a s  I ' t r p i i i i i i  par 10 
C I I ~ ~ I - I I I ~ C  d ' m i - g e n t  U I I I I ~ ~ O I I I ~ : ~ C ? R ~ .  - R I .  I\EICIIAl:I) (Che- 
vliXer Zeil., 1901, p.  816). - Lorçqu'on inet la morphine en con- 
tact avec le nitrate d'argent, ce sel est rkduit. e t  il se dépose de  
l'argent mktalliqiie, qu'on peut peser pour  6valuor la quaritité 
de riiorpliine employée. 

Cc niorle de dosage 116cessitarit quelques précautioris concer- 
nant la concentration des solulions, M. Keicliard propose de faire 
usage d u  clilorure d'argent aiiiinoniacal, qui n'exige pas les 
inèmes précautions. 

Après avoir constat6 q u e  lesautres  alcaloïdes de l 'opium, ainsi 
que les autres substances i:oriteniies d;iiis l 'opium, ne réduisent 
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pas le clilorure d'argent ammoniacal, i l  a eu l'idée d'appliquer 
cette réaction au dosage de  la morphine dans l'opium. Pour faire 
ce dosage. i l  prend un poids déterminé d'opium desséclié, 
qu'il &puise par % O  fois son poids d'eau bouillante ; aprks 1111 

contact d'une heure,  il filtre et il lave A l 'eau chaude le résidu 
qui se trouve sur  le fillre; i l  a,joule au filtratum un Ikger excks 
de solution ainmoniacale de clilorure d'argent ; a p r k  un repos 
de plusieurs heures, l'argent réduit es1 &paré,  lavS, séché, cal- 
ciné et pesé; eri ménie temps que l'argent, il se  dripose une par- 
tie des autres alcaloïdes de  l'opium, mais ces alcsloïdes sont 
dktruits par  la calcination. 

IBosage dc I'all~uiiiine, clos iill~uniosen. clrn peptoiics 
et cles I~nses I(.citliicliiew clniin les lirlnicles végétuur. 
- 51. BRESLER (D. deutsche Zz~ckerind.,  T .  4 7 ,  p. 56). - Matières 
p~otc'iqztes. - a )  50 cc,. de jus ou d'extrait  sont faiblement acidi- 
fiés par l'acide acétique, add i t ionnh  de 500 cc .  d'alcool et aban- 
donnés au repos pendant 48 heures;  on filtre; on lave à l'eau et 
l'on dose l'azote d m s  le résidu d'aprks le procb;dA Rjeldalil; on 
obtient ainsi l 'albumine. 

b )  50 cc. de jus ou d'extrait sont neu t ra l i sk  avec Icc. de SOiH 
dilué a u  Quart  et saturés à la iemnSrature ordinaire de  sulfate rie 
zinc finement pulvérisé; pour  faire cette saturation, on sesert avec 
avantage d'un appareil a agitation mécanique. Le précipité est 
filtré, lavé avec une solution saturée (le sulfate de zinc ; on y 
dose l'azote, et le résultat cnrrespi)rid la tmpiir globale en 
albumine et albuinoses. 

r ) 5 0  cc. de liquide sont neuiralisés et l'on y ajoute du clilorui.e 
de  sodium, puis, avec précaution, de la solution d'Almén ( i ! ,  
qu'on verse par  petiles portions, lorsque le  précipité fornié 
a l'addition précédente s'est Jbposé; on ajoute (lu réactif jusqu'à 
ce qu'il ne se produise plus de  trou1)le; il faut éviter un trop 
grand ex&, ca r  le précipité n'est pas tout à fait insoluble. 

Le précipité est filtrci, lavri à l'alcool dilué, 1kgi:reiiient acitlulU 
par  l'acide acétique et additionné d e  clilorure de sodiuni; le 
filtre est traité par le procédé iijeldalil pour  tlosrr I 'azot~.  Le 
rusultat correspond à 1 albumine, aux albumoses et aux pep- 
tones. 

Rases lécitl~iqites - Le filrratuiii si!pnrF [lu prEcipitE de 
protéine totale (dosage G) est concentré l e  plus possible au 
bain-marie, additionné d':ilcool étliéré et IavF i l'alcool absolu. 
Le filtratuni qu'on ohtient ccntient l 'ammoniaque, uri peu de 
guanidine, s'il en existe dans le liquide, la bEtaïrie et la choline. 
Aprés avoir chassé i'alcool en chauffant au  biiin-marie, oii 

( i )  LIL solution d'Aliiii;n sc pi.Cpaix cn tlis<olvant 5 gr. do tannin e t  10 1.1'. 
d'acide a(:0tii[iie il 25 p. 1 0 0  dans 240 cc. ~1'ali:ool ii 40-500.  
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reprend par I'eaii acirliiide par  HCI ct  I'on a.joute de l'acide plios- 
plioiiiolybdique tant qu'il se  forme un précipité . Le précipité 
i.st décomposé par le carbonate de  plomb. filtré et bien lavé ; 
on évapore et  I'on dose l'iizote . On ne  peut attaquer directe- 
ment le premier précipitb, parce que cette attaque donne des 
soubresauts trop violents . 

On a ainsi l'azote correspondant h l 'ammoniaque. a la choline 
et a la b6taïne; pour  avoir l'azote correspondant à ces deux 
dernicrs corps. on refait une précipitation dans les mêrnrs con-  
ditions et I'on tltise I'rinimoniaqne par db, placement au inosen de 
la iiin;n6sic . II . S 

Psiniiies et iuuo tic pointues . - JI . C . A . BROWNE 
( J u i c m i l  of rlni(~riçci~i SK , 1901,  p 86!J) . - Comliositinn moyenne 
des pommes niures : 

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cendres 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sucre réducteur 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saccliarose 

Amidon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cellulose 

Pentosane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lignine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide libre (en acide malique) . . . . . . .  
- r. ciinhiné - . . . . . . .  

Pectine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Matiére grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protiino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IndéterminB (tannin, e tc . ) .  . . . . . . . . . .  

84 
0 . 3 0  
8 
4 

néant . 
0 . 9 0  
0 . 5 0  
0 . 4.0 
0 .60  
0 . 2 0  
0 . 4 0  
0 . 3 0  
0 . 1 0  
0 . 0 3  

Les cendres présentent la compoçilion suivante : 

Potasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Soude 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gliaux 

1la;nésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Osgdc ferrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alumine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chlore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Si1ic.e 
Acide siilfurique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acicle pliospliorique . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide carbonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Suc [le ponirrirs : 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Densité. 
Ih t ra i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sucre réducteur . .  . . . . . . . .  
Saccharose. . . . . . . . . . . . . . .  
tlcidité (en acide maliquc). 
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pectine.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Albuniinoïdes . . . . . . . . . . . .  
Rotation (400 ln j . . . . .  - 

Criniparaison avec d'autres sucs : 

1~'ramlioiscs 
1;rsisrs. r o i i j i c s  
- - 

Deiisité.. . . . . .  1.0420 1 .0663  
Extrai t . .  . . . . .  9 . 6 4  11 O 1  
Sucre rétluctr.. 6 . 0 0  5 . 1 3  
Saccharose. . . .  0 .89  2 . 3 1  
Acidité..  . . . . .  1 . 2 8  i.k4 
Cendres.  . . . . .  O. 6  i  O .  60 
Pect ine. .  . . . . .  0 . 6 3  O .  88 
Albiiiiiinoïdes. 0 .38  0 . 7 5  
Rotation.. . .- 5 ' , .  28 + 7 0 . 3 2  - 

I ' i l i l i  IIlPS 
d'hiver. 
- 

1.0369 
1 3 . 9 f i  
8.57 
3.  &O 
0.63 
0.2: 
o. 12 
O .  O3 

b50.15 

Ihwncen tle ~ l t r o n ,  cl'ornnge e t  tlc I ~ e i - ~ ~ n ~ n t e .  - 
RIJI. OGSTON et.hI00PE (Chrwis t  m d  l ) ru ,yy i s t ,  1902, p. i5'i.j. - 
E s s e w ~  L / P  c i l w l .  - La (!ensité varie de 0.8UY 0 . 8 6  1 ,  mais la 
majeure partie des éclianlillons examinés oscillo entre 0 . G 6  et 
0 . 8 5 8 .  

La densite augmente avec la saison de  production : les pro- 
duits obtenus de  novembre a janvier ont une densité plus faible 
que ceux rBcolttis d'avril a octobre. Le pouvoir rotiitoire, a i 3  
degrés 5 ,  dans le tube de  iOO7"", varie de + 58" + 66O ; un 
échantillon anormal de Palerme avait une rotation de + S i o r ,  qui 
aurai t  fait croire i une addition de 10 pour 100 d'essence de téré- 
benthine ; la distillation fractionnée a démontré la piireth du 
produit.  

Le pouvoir rotatoire de l'essence de  Palerme (+ SB0 à $ 640) 
est généralement inférieur a celui des essences de  Messine 
(1 59 à + 6S0j. 

Esse~rce rie herqcrnrotr. - La densiti: varie de 0. 880 à 0.890;  la 
teneur  en acétate de  linalyle de 30.56 à 1.7.55 poJr  100 ,  et le 
pouvoir rotatoire de  + 6". 8 a $ ?3O. 8 .  
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I I  y a un rapport constant enLre le pouvoir rotatoire et  la teneur 
en acétate de  linalylc. 

11 g a de  grandes variations suivant les années. 
b'~~~wx d ' ~ m i ~ ( l ~  ~ O I I C C .  - Les variations des propriétds pliy- 

siques sont moindres que pour  les deux essences précédentes : 
la densitS oscille entre 0.848 et 0 .850 ,  et l e  pouvoir rotatoire 
de + 96' à f 99'. 

Les 10 preiiiirrs cc. obtenus rlaiis la distillation d 'une  es- 
sence d'orange douce doivent avoir une rotation supérieure de  
1' A i 0 6  i celle de l'essence brutd. Urie rotation moiridre 
indique l'addition d'essence de citron ou de térébenthine. 

A .  D. 

Sur qwclqme~ terrcs riches cn patssne. - M V .  .4. 
BORNTRt\EGIIII el Cr. PAHIS ( B i d e i  mrriis C e i i t ~ d h t t ,  1902, p. 202). 
-- Les terres d'origine volcanique sont gEnéraleinent riches en 
coinliinaisons potassiques. Ainsi que l'ont niontré des analyses 
(l'eaux provcnarit des environs du  VPsuvc. une partie de ces com- 
biriaiçons peut ê tre  extraite par  l'eau (probablement par suite de  
la présmce de  l'acide carbonique). 

Pour déterminer dans les sols la po!asse ;issimilable par  les 
vk;élaux, il faut avoir recours a des réactifs dont le vouvoir dis- 
solvant se rapproclie autant que  possi1)le des sucs [les rar:ines 
(acides organiques. e tc . ) .  Casoria a trait6 la terre  fine provenant 
de ditrérents sols d'origine volcanique, successiveinent par  l'acide 
acétique a 10 p. 100 froid, puis par HCI Liouillarit (D - t , i % )  et 
par l'acide fluorhydrique. Dans u n  cas, il a t rouvi ,  par  l'acide 
acétiqi;e, ilrie rlissoliitiori <le 0,!0 p. 100  de pcilasse, par  HC1 3,03 
p. i00.  Dans les scories et la lave du Vésuve provenant de  l 'érup- 
tion de 1631, Cnsoria a trouvé 0 ,062 et 0 ,101  de  potasse soluble 
daris l'acide acéiiqiie, 6 , 2  16 et 6 , 3 1 7  soluble dans HC1. Casoria 
attribilc la grande quantité de potasse A la présence de  notables 
quantités de  leucite dans cette lave. Dans la poussière que les 
açciits atmosphdriques produisent par  leur action lente sur  la 
lave, on a trouvé 0,090 de  potasse soluble dans I'acide -acétique 
e t  rL,iOL p 100 (le potasse soluble dans IlCl. 

Les auteurs ont examiné p lus iwrs  terres  d'oiaigincvolcanique, 
qu'ils ont Iraitées par I1CI chaud ( D  == 1,12).  Ils ont ainsi trouvé 
4 , 2 3 k ,  4,379, 5,050 et 4,710 p .  100 de  potasse. L'origine exacte 
des matières analysées n'est pas indiquée. E. S. 

l t é~c t i~m c010rée de l'ligcli~oryl<tiiiine. - AI. RALL 
(1'k~~rrnact.ziticcd Jozir-)id, 2902, 1, p. Gd). - En portant à l'ébulli- 
tion une petite quantité de clilorhydrate d'hydroxylamine avec i 
ou 2 gouttes de sulfliydrato d'ammoniaque jaune, et ajoutant de 
I'anirrioriiaque, or1 obtient urie belle coloration pourpre, rendue 
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encore p l u s  i n t e n s e  par a d d i t i o n  d ' a lcoo l .  L ' l i y d r a z i n e  n e  d o n n e  
p a s  c e l t e  r é a c t i o n ,  qui est t r b s  s e n s i b l e .  La n i a t i k r e  co lo ra r i t e  est 
s o l u b l e  d a n s  l ' é t h e r  et d a n s  l ' acé tone .  A .  D. 

BIBLIOGRAPHIE 
La question de l'emu patsl~lro devant les aniiii1cil)a- 

lités, pdr  P .  Gcicrt~icii.  - 1 vol. de 190 pages d e  l'Encyclopédie 
1,éaiité (Gaiitliier-Villars et Jlasc,on, éditeurs). Prix : 2 fr .  50. - Ce 
volume  intéresser;^ très vivement les cliimistcs chargés (le t'aire tic.; aila- 
lyses d 'eau.  L'auteur y a ,  en e f e t ,  réuni des tlocuinents analytiques se 
rapportant  aux eaux des principales villes de France  et  A qiielques eaux 
d e  l 'étranger. Les eaux des villes d'Aix, ci'hiriiens, d'Arles, de Uordcaux, 
d e  Carcassonrie, d e  Clierbourg, d e  Cusset, tle Font:iiiiehlcau, de Gieii, dc 
Lille, de\Iarseille, de Montargis, d e  .Iluntpellier,dealoulins, de la  P a l i w ,  
d e  Nantes, de Nice, de Parthenay, de Pithiviers, d'Orl6aris, de Houen. d e  
Salon, deTarascon,  de Toulon, de Versailles, d c  Vichy, sont  ainsi siieces- 
si\-emznt étudiées. Pour chacune d'elles, l 'auteur a reproduit les princi- 
pales analyses aiixquelles elles ont donné lieu. 

La conclusion d e  l'auteur est que, souvent, les eaux livrees & la con- 
sommation sont impures, soit que  l'eau rlioisie soit elle-niéme iiiipure, 
soit qu'elle se souille pendant l e  transport A la ville. Aussi, est-il  parlisan 
d e  la purificalion dornestiqiie, qui  assure la  purelé de l'eau, nic!me lo ryue  
l'eau t'ourriie par la municipalité est tic qualité douteuse ou niCirie 
mauvaise. - 

NOUVELLES E T  HENSEIGNEMENTS 
Errata. - Dans le no des An~iales  de chimie anrilytiqlce d u  mois dc 

mars  1902, à l a  page 91, ligne 8, au lie11 de ; O gr .  062, l i r e  : 2 gr. Of;'? ; 
ligne 1 2 ,  nu l i ~ u  de : O gr .  Oti2, lire: 2 gr .  W.'. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 
Koiis infornions nos lecteurs qu'en qualitc de secrbtaire gPrieral du Syri- 

dicat des chimistes, nous nous cliargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de,procurer des cliiiiiistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux cliimistes qui sont h la rcclicrclie d'lin emploi. 
Les insertions que  nous faisons dans les Aiinales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser h M. Criiion, 43 ,  rue Turenne,  Paris 3 0 .  

1.abor:itoire d e  cliiiiiie induqtiielle et agricole, tri' hicn A VENDRE instdik, com,,ict e t  ti 1'Ctat de nciif. Borinrs conditiriris. 
S'adresser au Bureau des Annales ,  42, rue Turenne,  Paris. 3. 

ON DEMANDE & arquixrir "II prix n~udikt! Erwydop&'lie FI-éiriy 
coniplhte, d'occasion. - Adressbr lcs offres à II. J a ~  

blin-Gonnet, 72, avenue de la Grande-BrinCe, Paris. 

Le Gérant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Ku nouvcnu iiiude de prépnrntioii tle l'orygénc : 
L'orylitSre e t  sen ~pplicatioais, 

L'osggène a reçu, tlepuis'quelques armées, de tiBs noiiibrcuscis 
applications (usages plilirmaceutiqiies et initlicaus, lumikre 
oxliydrique , oxycalcique ou oxyétli6riquc, soudure auto- 
&ne, etc...), et son emploi tend a sr: généraliser chaque jour 
davantage a mesure que  les moyens d e  se Ic procurer deviennent 
plus f~c i les .  

Pendant fort longtenlps, le clilorato de  polasse a 616 la seule 
source d'oxygène à laquelle on eùt pr;itiqiiciriciit recours .  A~isçi, 
l'usage de  ce gaz &tait-i! i peu 1iri.s localisé dans les laborntoi- 
res des pharmaciens. 

"ene se Mais, depuis quelques années, Ica aplilicstions de I'usy,' 
sont développées d'une façon cnnsitlérable, g r ice  à la possiliilitb 
de se le procurer en boril~onnes d'acier de voluine restreint et 
dont on le retire par çiiiiple ouverture d'un robinet .  

Si, cependarit, l 'apparition des tubes d'osypèrie comprimé a 
marqué un progrès consitl6rable. leur nianipulation! il faut le 
reconnaître, préserite de sérieux iriconvénienls. Les très fortes 
pressions sous lesquelles I'osygène es1 ainsi livre obligent à 
l'emploi d'appareils détentlenrs spi:ciaux et 9 des précautions 
particulières, surtout si l'on veut obtenir une pression constante 
et déterniin&. 

De plus, i l  ne faut pas se dissiinu!er que le  poids mort a trans- 
porter avec I'oxygéne est c o r i s i d h b l e  (15 à 20  fois le  poids de 
l'oxygène). Les bonbonnes, ayant a supporter des pressions énor- 
mes (120 kil. environ par  centiinétre carré), sont forcément trks 
Bpaisses, donc trhs lourdes. 

Les Compagnies de  chemins de fer appliquent a l'osyghrie 
compriiné, à cause des sérieux dangers qu'il présente, un tarif 
très élevé, qui est du reste le même que celui des substances 
explosives. 

11 faut enfin compter  avec les fuites trés notables aux divers 
raccords ou presse-étoupes, fuites qu'il est impossible d'éviter à 
de semblables pressions. 

On conçoit que, dans ces conditions, l'emploi d e  I'oxy,: v n e  ne 
soit possible que dans les grandes villes où des dépositaire? 

MAI 4902. 
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tienrient ?i la disposition d e  leurs clients des bonbonnes qua 
ceux-ci écliangcnt, une fois vides, contre des bonbonries pleines. 

J'ai songr! a utiliser les peroxydes pour  la préparation indus- 
trielle de  l'oxygène et a faciliter son trausport cri utilisant uri 

corps solide susceptible de le contenir rl l'état lnlê111 et de le rcsti- 
tuer  a froid sous la simple action de  l'eau. 

CI Ce corps solide, pr6paré aujourd'liui par  l'industrie sous le 
nom d'o.c!llithe, se pr6sente sous forme d'agglomGrés cubiques d u  
poids de 400 gr.  

Le peroxyde de sodium et le peroxyde de potassium sont 
très riches en oxygène czciif; c'est-à-dire susceptible d'étre dkgagi 
a l'état gazeux. Le peroxyde de  sodium en contient 20,s p. 400, 
celui de  soliuril e t  de potassiuin. '29,09 p.  100, e t  celui de potas- 
siuni, 3 3 , 8  p. 100. Ceci revient à dire  que 1 kilog de cliacun de 
ces corps est capallle de  &gager 158 litres 2 2 i  litres et 060 li- 
tres tl1oxygi:ne a la tenipirature ordinaire. 

1'1mluit dh-ive; (lu s o d i u m .  - Le peroxyde de  sodium est agglo- 
niéré par simple coinpressiori aprks avoir été iridlangé arec In 
qiiantitr! théorique d'un pcrnianganate soluble (de potasse, de 
soude ou de chaux) ou d'un liypoclilorite, oii d'une trace d'un sel 
de nickel, de cuivre! e tc . .  . , de façon à dCconiposer l'hydrate de 
peroxyde de sodium qui se forme sous l'action de l'eaii et qui 
est stablf à froid. Le permanganate, i l 'enconlre des sels de 
nickel oii tic cuivre. ne joue pas un  siiiiple rôle catalytique, niais 

prend  art à la réaction : i l  est rtkliiit i I'titat de sesquioxyde 
avec dégagement d'oxygène. 

Prodicil t lPri i i  (le L'nllin!je r l ~  socl i lm et p t c ~ . s s i u ~ i ~ .  - L'alliage 
liquide de sodiuin e t  potassium s ' o x ~ i l e  trks facilement : quel. 
ques gouttes, versées sur  une feuille de papier à filtrer et Ctalks 
avec un agitateur, s'enflairirrient spontankment a l 'air.  L'alliage, 
perosydt! clans un courant d'air sec, donne une poudre orangé 
qui r,\pontl sensiblement la Porinule KaIiO1. Le produit élan1 
fortement Iiygroscopiquc, on obtient souvent des cliiBre; varia- 
bles pour  l ' oxgghe .  

L'analyse du produit a été effectuée de plusieurs façons; le 
potassium et  le sodiuin ont toujours été titrés par une solution 
d k i n o r n ~ a l c  d'acide clilorliydrique. L'oxygéne dégagé a été, soit 
mesuré dans un nitromètre de Lunge, soit pesé daris un appareil 
à dCga;.eriient du genre de ceux utilisés pour  le dosage de l'acide 
carbonique. 

L'oxygène, enfin, a 6th analysé de  deux façons : soit dans un 
tube de 100 cc. divis6 en dixibnies, que  $1. Çliabaud consti.uit 
spécialement pour  les fabriques d'oxygkne travaillant par la 
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- 183 - 
baryte ou l'électrolyse, la l iqueur  absorbante étant l 'ammoniure 
cuivreux. 

Ce procedé est trop grossier pour I'oxygkne des peroxydes, qui  
]on s u r  est chimiquement pur .  11 est nécessaire de faire l'opér7t' 

le mercure drins un eudionibtre. Ou fait passer uric parcelle (le la 
substance dans I'eudiomètre, puis une quantité (l'eau insuffisante 
pour la décomposition totale. On ajoute ensuite l'liyclrogifine. 

Voici le résultat d 'un dosage : 

Oxygène dcgagé dans l'eutliornhtre. . k C C . 2 3  
Gaz f liydrogkne pur  ajouté . .  40 0 4  
Aprhs l'étincelle . . . . . . . . . . .  7 30 
Volume d i sparu .  . . . . . . .  42 7 k  
113 Volume disparu = O p u r .  . . . . . . . .  B 2hG 
Impuretés : 4 , 2 5 0  - 6 , 2 4 6 .  . . . . . . . . .  O O04 
'l'itre de l'oxggbne. . . . . . . . . . .  99,90 p. 100 

L'oxygbne obtenu au moyen (le l'oxylitlie est intiressant i 
divers points d e  vue;  tout d'abord A cause de  la faci l i~é tlc sa 
formation, le premier appareil venu, du genre Ripp, siiffit i 
en prPparer des milliers de litres, ensuite & cause de  sa pureté 
absolue. 

J'ai eu l'occasion d'employer cet oxygkne pour des coin bu^- 
tions organiques, ainsi que pour  (les analyses dr: gaz, et i l  m'a 
toujours don116 d'excellents résu!tats. 

Contrihiition n l'étude d'lin alliiige d'antiiiioinie, 
iI'6taiii e t  de eiilvra: i-enl'ei~iiitiiit du l'c'elm et dii plimib, 

Par M. Posuo .  

L'analyse d'un alliage d'antimoine, rl'élairi e t  de  cuivre, ren-  
fermant des traces rlosables d e  fer e t  de  plomb, prkeri te  cerlai - 
nes difficultés, parce qiie les ~irot:t!dés employés coiirariirrierit 
sont ou trop longs ou t rop  délicats a exécuter, e t  aussi parce qu'ils 
sont quelquefois~sujets à des causes d 'erreur  ; les essais auxquels 
nous nous sommes livrr': nous ont amené modifier la mbtliode 
classique de la façon suivante : 

Or1 prend 5 gr. de matière, qu'on traite par HCI en escès et 
quelques gouttes d'.AzO311 à 36O ; lorsque la dissolution est coni- 
plète, on étend la l i q u ~ u r  a un litre (si le liquide se trouble, 
ajouter HC1 jusqu'a disparition du  louche et complkter le 
volume); on  prélève 100 c c . ,  correspondant a O g r .  5 0 . ;  ces 
100 cc. sont 6vaporSs à J cc. environ et additiorin6s ensuite de 
50 cc. d'Az03fI fumant,piiis d e  qiielques grammes de clilorate (le 
potasse. La liqueur est portée a l'ébullition pendant 20 a 25: rninu- 
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tes ; les oxydes d'étain et d'antimoine se  précipitent ; on étend 
le liquide de son volume d'eau distillée, puis on  laisse en repos 
jusqu'à complet refroidissement ; la l iqueur  nitrique est filtrée ; 
les oxydes sont lavés a l'eau chaude fortement acidulée d'Az03H, 
sécliés, calcinés au rouge vif, puis  pesés. On les reprend a une 
douce clialeur par 5 0  cc. d'HG1 étendu d 'un  t iers  d'eau, et une 
lanie d'étain chimiyiiemeiit p u r  est introduite en même temps 
dans le  liquide. L'antimoine se précipite ; lorsque la totalité des 
oxydes a disparu, on filtre l'antimoine s u r  deux filtres tarés ; on 
le  lave à l'cau bouillante, puis à l'alcool ; on séclie a 110 deg& 
et l'on p t s e ;  le  résultat de  la pesée, multiplié par  i , 2 G ,  donne la 
quantité d'antiirionialed'antirnoine à soustraire du  poiils totaldcs 
ouydcs. II reste le ùiosyde d'étain, q u i ,  inultiplié par 0.78, donne 
l'étain ini:tallique correspondant a O g r .  50 de  la prise d'essai. 

Le liquide, séparé de l';tain et do l'antimoine, y compris les 
eaux d e  lavage, est évapore à siccitE, e t  lc résidu est repris par 
HCI é tendu;  on fait bouillir, et, apr8s dissolution complète, on 
ajoute un excks de  sulfure de  so(lium en solution concentrée e t  
chaude. Les sulfures sont filtrés, lav6s à l'eau bouillante adtlition- 
née d e  sulfure de  sodiuiii, puis dissous sur  le filtre piir Az03H 
p u r ;  le  filtre crevé est lavé a l'eau bouillante, puis avec Az03H,  
j u q u ' i  ce que  toute trace de  sulfure ait disparu ; le liquide est 
porté à l'ébullition jusqu'à dissolution complète des sulfures, 
puis évaporé a siccite en pr8serice de S O L H 2 ;  les sulfates sont 
repris par l'cau bouillante et filtrés ; le sulfate de plomb est lavé 
à l'eau alcoolisée, s6clié et calciné au rouge sombre ; le liquide 
~ o n t e n a r ~ t  le fer c t  le cuivre est réduit au tiers de  son volunle et 
port6 a l'appareil électrolytique avec un  courant de 2 volts envi- 
ron et une intensité de 0,s ampbre ; après  6 heurcs de contact, 
le  cône es t  lavé a l'eau distillée, puis à l'alcool a 90°, séclié et 
pcsé. Le fer restant en solution dans le  liquide est précipité par 
l 'ammoniaque, lavé, sAclié, calciné et pesé;  le résultat, multiplié 
par 0,70, donne le fer métallique. 

Si l'on ne  dispose pas d'un appareil i!lectroly tique, après avoir 
séparé le sulfate de plomb, on  précipite le  fer par  l'ammoniaque 
en esciis; le liquide est porté à l 'ébullition; le peroxyde de fer 
est filtrt!, lavé, dissous a nouveau dans IlCl, précipité par I'am- 
rnoniaque, lavk, séché ct calciné ; la liqueur hleue, sbparée du 
fer, est portSe au bain de  sable pour  chasser la plus grande par- 
tie de l 'ammoniaque; le liquide est additionné d'lIGl, et le cuivre 
est précipité par le zinc pur ,  lavé, séché et calciné au rouge 
soinlire, puis pcsé à l'état d'oxydc ; le  résuitat, multiplié par 
0 , 7 7 ,  donne le  cuivre mktallique. 
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Far 31. P. TRUCHOT. 

Le vanadium, qu'on cons idha i t  jusqu'ici comme extrcnie- 
ment rare, paraît, au contraire, ê t re  univarsellcment répandu 
dans la nature.  11 se présente prasque partout, et en quantités 
t d e s  qu'il rie serail pas &tonnant qu'a bref délai, poussbe par 
les exigences de la sidt!rurgie, une industrie du  vanadium vienne 
s'ajouter a l'industrie dcs  terres rares, issue elle-ménie des 
besoins iniliistriels d 'un nouvel éclairage. Les derniers  travaux 
de MM. Hélouis, Arnold, Smilh, Baxeres, ont attiré l'attention 
du monde industriel s u r  les propriétés spthiales des ferro-vana- 
cliuiris ct des  aciers qui (:ri dérivent et  permetleril tlr si1pposc.r 
que l'emploi d u  vanadium dans la fabrication des aciers va se 
dlvelopper très rapidement. 

La mCtliode jusi~u'alors employde pour l e  dosage du  vanadium 
consiste à précipiter cet 6lément sous forme de metavanadate 
d'ammoriiaque Az11Y03, dans une solution saturée de  chlorure 
d'ammonium, a filtrer le prbcipité cristallin oùtrnu,  à le laver et 
a le transformer, par  calcination prolongée, s n  anhydride vana- 
dique Ve05.  

Cetle méthode, malgré ses qualités, offre d'assez grandes diffi- 
cullés pour  la caractérisation et le dosage de faibles qiiaritités de 
vanadium, telles qu'on les rencontre dans la plupart des minfi- 
raiix ou (les roches, lorsqu'ils sont analysés avec grand soin. 

Nous avons donc reciierclié si l'électrolyse, dont les qualités de 
sensibilité et d'exactitude sont si grandes: ne nous permettrait pas 
d'arriver à la solution, e t  nous avons constaté, apriis un grand 
nombre d'essais, que le courant électrique décompose facile- 
ment, à chaud, unesolution faiblement ainrnoniacale de vanadate 
de sourle, avec dépôt à la cathode d'liytlrate d'osytle ou d'un 
mélange des hydrates d'oxydes d u  vanadiuni, se transformant, 
par calcination suflisaniment prolongée cri atmosplibre oxydante, 
en anliyrlriile vanadique V2@. 

Les essais ont été exkcutés de la manière suivante : 
On fond de l'acide vanadique commercial (purifié par précipi- 

tation sous forint: (le vanatinto d'aniirioriiaque et  rctransfoririation 
en V i 0 5  par calcination) avec du  carbonate de  soude ; on reprend 
par l'eau froide; quand toute la inasse fondue est dissoute, on 
acédifie très faiblement par  ÇO'+HHP ; la solution devient d'un 
beau jaune d'or (, 1) ; on fait bouillir, pour  chasser l'acide carbo- 

(1) Réaction e x t r h e m e n t  sensible et caractéristique du vanadium. 
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nique;  l a  solution se ilécolore, puis on rend faiblement ammo- 
niacal par  20 ou  30 gouttes d'arninoniaque pure  a h u m é .  
Dans nos essais, la teneur de l 'électrolyte eri V z O h  varié de  
O gr. 012 i O g r .  Os, daris un voluiiie de 200 cc. de liquide. 

La eolution est ensuite chauffke à 80-85 degrés, puis électro- 
lysbe avec un courant de  2 volts a 2 volts 50 et d e  0.3 amp2re, 
poar  une surface de cathode d'environ 80 décirriélres carrés. 

AprCs une dizaine d e  minutes environ, la catliode se recouvre 
d'un dépbt irisé très adliérent; magniliquc, tl'liydrate d'oxyile d e  
van:uIiiim, qui  dcvie[it ensnilc I ) r ~ ~ r i - j a u n i t r e .  

Le tenips rie dépOt a varié entre  8 et 10 heures. 
II est Ilon de iiiaintenir le niveau constant dans le vase d'élec- 

t r o l y s ~ ,  par addition d 'un peu d'eau chaude faiblement arnmo- 
niacale. 

L'électrolyse terminée, le cime est lavé a l'eau, puis a l'alcool, 
e t  enfin calciné à l'eritrik du  nioiitle pendant quelques minutes. 

Le dépôt, qui est jaune-brunâtre, plus ou inoiris irisé, selon 
l'épaisseur, fond pendant la calcination, en se trarisforrilarit en  
anhydride vanadique V20:': lequel se réuni t  en petites masses 
d e  couleur jaune rouge foncé, cristallisant par  refroidissement 
e n  longues houpettes formies d'aiguilles cristallines. 

Il  est bon de laisser la catliotle ainsi calcinée refroidir lente- 
iiient. 

1.e dépOt calciné ne doit avoir aucune teinte bleue ou verte! ce 
qui indiquerait que la lransforriiation e n  anliy dritle vanadiqlie 
n'est pas intégrale. 

hprbs rcfroitlissement, le chrie (le platine est pesé. 
Les r é ~ u l t 3 t j  obtenus par celte méthode ont 6th les suivants : 

Lmployé Trou\ e 
- - 

0 ,Oi iS  0,0117 
0,0117 0.0117 

Anhydride vanadique V L O ï .  0,0117 0,Oi 15 
0,OkOO 0,0397 
0,01100 0,0393 

I n f l i ~ c i l c e  de l ' e ~ c ? s  d'arn~no~ziuque. - Un excks d'ammoniaque 
augmenle la longueur du  temps de dbpbt. La bnsicité de 
l'électrolyte doit é t re  extrîiinernerit faible el toujours main- 
tenue pendant la d u r i e  de  l'électrolyse. Si la liqueur devient 
acide, elle se colore ~ t ~ j l / u n ~  et  le  dkp0t a tendance Ct se redis- 
soudre. 

I i l ] l i t e ~ ~ e  d e  IK1. - La présence d e  l'acide clilorliydrique est 
nuisible. 
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l~+fZuence de I ' Z ~ ~ P I ~ S Z / L J '  clu cozirmt. - L'i?lectrolyse peut avoir 
lieu, en débutant, avec un courant de  O , l 3  arnpére et 2 volts 5, 
et, pour terminer, avec une intensité de 0 , 3  ampcre.  

ln/lilence de la tenzphwtwe.  - L'électrolyse ne se produit bien 
qu'a une température voisine de  85 -90  degrés. 

Iiiflilrwe rie l ' l~l~nzi t l i ié  d e  l'ni,. - Le cône, après  calcination, 
absorbe assez rapidement l'huinidit6 de l 'sir ; il faut doncle  main- 
tenir dans un endroit sec avant la pesbe ; au bout de  ? 3 jours, il 
peut avoir repris jusqu ' i  5,&7 p .  100 d'humidité, et, au bout d e  
quelques heures, de 0,30 à 0 , 4 0  p.  100. 

- 
Cnrncti .risntion de traces de ~ n n ~ c l i u i i i  et sépni-n- 

t io i i  dia ~anclcliuiii d'a~6.c IC m e ~ 1 ~ 1 1 e l è u ~ ~  

Psi. M. P .  TIIUCHOT. 

En employant la niétliotlc électrolytique tlPcrite dans la note 
précédente, nous avons pu caractériser,  en partant d'une solution 
type d e  variadate de soude, O gr. O001 rl'anliydride vanadique. 

I~aris la capsule d e  Classen ou sur  le cône de Lukow, on  voit 
encore nettement, principalemerit avant la calcinstion, un dépôt 
de 0,0001 d'ariliydride vanadique. Ce dcpôt brunâtre, faiblement 
irisé, parfaitement perceptible, est facile à caractBriser par la 
inétliode de  RI. L h y ,  qu'il avait appliquée à l'acide titanique, 
qui' M .  Defacqz a étendue à l 'acide tungstique et que nous 
eniployons ici pour l'acide vanadique. 

Pour cela, une fois obtenu dans la capsule Classen (déjà carac- 
térisé par son aspcct), il es t  lavé à l'eau, puis a l'alcool ; ce der- 
nier est eliassé en chauKant légèrenient ; on ajoute alors une 
pincée do bisiilfate de  potasse; or1 fond e t  l'on additionne [le 2 ou 
3 gouttes de S0"13, lesquelles donnent encore la colowrtion c a ~ a c -  
thistique jnzme du vanadium. 

Si maintenant on fait tomber quelques cristaux de sulfate de  
strychnine, on obticnt une coloration bleue violacke, qui devient 
ensuite d 'un beau rose vif. 

Cette coloration est caractéristique el exlrémement sensible. 
1 

Elle permet de déceler 100.000 d'acide variadique. 

LFS autres alcaloides et  les phénols dont nous avons étudié 
l'action sur I'anliydride vanadique sont les suivante : 

SuIfde de s tychnina.  - Coloration d'abord bleu violacée, pas- 
sant au rouge vif. 

Atropine. . . . . . - Rien. 
Caféine..  . . . . . . . . Rien. 
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Santonine. .  . . . . . . .  Rien. 
Phénol..  . . . . . . . . . .  Coloration vert foncé. 
Acier pyrogallique. Colorationnoire brunâtre. 

Siiparntion du vlinudium e t  d u  v~olybdèile. - Sous avons con- 
staté que le molybdène se drpose exactement dans les mêmes 
conditions que ct:lles que nous avons indiquées pour le \.ana- 
diuni.  3 

A 85 degrés, avec un courant de 0,3 ampère et  2 volts, pour 
80 déciinètres carrés de surface d c  cathode, l e  molybdène, e n  
solution faiblement ammoniacale, donne, d'almrd, un dcpôt 
d'liydiale d'oxydt: en belles bandes iriséei,  lequel se transforme 
en liydrate noir de sesquioxyde. 

A la calcination, cet hydrate se transforme en acide molybdi- 
que,  lequel fond et se volatilise inte'gi-alement au rouge. 

Dans Io cas de  la présence sinlultanée d u  vanadium et d u  
inolyùdène, le dépôt a lieu dans les conditions indiquées, puis 
on calcine, d'abord doucemmt,  pour  éviter tout entrainement 
mécanique d'acide vanadique, puis,  plus Bnergiquement, au 
rouge, jusqu'a obtention d 'un poids constant. 

En général, avec un dépôt inférieur à O gr. 100 du  mélange 
des deux oxydes, lacalcination est terminée au bout d'une denii- 
heure.  

Douage de l'acide tartrique total dans les lies et 
les t~rtres  (i), 

Docteur és  sciences, Directeur du  Laboratoire aenologique do Btziers. 

La méthode classique, pour le  dosage de  l'acide tartrique total 
est celle de  Goltlemberg et Gérauinont, qui .  dans le cours de  ces 
dernières anilces, a subi des modifications importantes. 
11 côté de ce procédé, il en existe un autre ,  dû au docteur 

Carles, de Bordeaux; c'est le procEd6 d i t  au tartrate de cliaux, 
qui  donne tl'excellents résultats. II consiste en la mise en liberté 
de I'aciile tartrique, qu'on transforme en tartrate de chaux, 
qu'on sèche et  qu'on pèse. 

Je ne comprends pas que cette méthode élégante et précise 
soit aussi peu employée. 

Elle est à peu prhs délaissée pour  le procédé dit de Goldenrbery; 
je ne m'occuperai que  de  ce dernier .  

(1) CI? travail a paru antérieurement dans le Moniteur scientibqice 
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La métliode de  Goldemberg a subi les trois modifications sui-  
vantes : 

A .  On fait bouillir le tarlrc ou  la lie avec une solution de carbo- 
nate de potasse. Un volume déterinin6 de  cette solution filtrée est 
évaporé presque à sec au  bain-marie, puis additionnk d'acide 
acétique. 1.e bitartrate formé est précipité par  l'alcool fort, filtré 
et lavé; aprSs dissolution, on titre à la soude N/ 1. 

On corrige les erreurs  pouvant résulter des  iinjNfretés, en aug- 
mentant le volume du liquide : ainsi, pour 3 gr .  de  matibre, on 
complète le volunie à 100,s pour les tartres, et à 10 1 pour Ics 
lies dans une fiole jaugée de  L O O  cc. 

Comment fixer la limite où  la iiialihre analysée n'est plus un 
tartre et constitue une lie ? 

Cette modification est actuelleinent abandonn6e ou peu s'en 
faut ; outre cette correction arbitraire, la inétliode foarnit des 
résultats de 0 , s  à 2 p. 100  plus forts que 13 rEalité. 

Ce fait provient de  ce que ,par  I 'él~ullilion avec le carbonate (le 
polasse, les produits de  transfoririaticin d u  tannin, rlela couleur, 
des riiatières pectiques, e tc . ,  agissent sur  la solution titrt!e de 
soude et  comptent ainsi comme tartre. 

B. Les lies et les tartres pulvSrisés :ont clinuffës avec HCI 
dilué; on neutralise à cliaud avec un 16ger exePs rlc carbonate tic 
potasse. 

Le liquide, filtré et évaporé à petit volume, est additionné 
d'acide acktiqiie et traité comme ci-dessus. 

Je reviendrai plus loin sur  ;es corrections à faire subir aux 
résultats; elles sont les mêmes q ~ i c  dans la troisièine modiri- 
cation. 

Les inconvthierits de cette méthode sont moindres que ceux de  
la précbdente : ils existent cependant. Les filtrations sont longucs 
et difficiles; de  plus, une addition parfois insuffisante de carbo- 
nate de potasse rend le résultat trop faible. 

C. 6 gr. de  lie bien pulvérisée sont inlroduits dans un verre 
avec 9 cc. d'HG1 de densitt': i , iO .  On laisse digérer à froid peii- 
dant 2 heures, en agitant de  temps à autre ; puis on ajoute 9 cc. 
d'eau ; on laisse de  nouveau dig6rer pendant 2 lieui,es, enfin, on 
verse tout le contenu du verre  dans une fiole jaugee de  100 cc. 
et on complète le volume. On fillre 5 0  cc. d u  mélange, auxquels 
on ajoute, dans un Erlenineyer, 1 8  cc. d'une solution de cnrbo- 
nale de potasse à 20 p. i O D .  On hi1 bouillir  pendant 10 minutes, 
pour!rendre le précipité cristallin; on filtre dans une capsule 
de porcelaine e t  on  lave à l'eau bouillante jiisqu'a iicutralité. 

Le liquide, concentré à environ 15 cc. au bain-marie, eqt addi- 
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tionnd à ckaud de  3 cc. d'acide acktique glacial ; o n  agite pendant 
quelques minutes, puis on ajoute 100 cc. d'alcool à 95" ;on agite, 
afin de  rendre le précipité cristallin: on laisse d é p o s ~ r  ; on 
dticantr: su r  un  filtre, où  l'on fait kgalenierit passer le précipité, 
puis on  lave A l'alcool fort capsule, filtre et cristaux, jusqu'à 
neutralité. 

On p l a c e b d t r e  dans la capsule ; on ajoute de l'eau ; on fai t  
bouillir, puis on titre à la soude Pi/2 en présence du tournesol. 

Le titre de la liqueur est dbterminé par  une solution (le bitar- 
trate cliimiquenient pur .  

L'insoluble des lies occupe u n  volunie dont on tient compte en 
déduisant 0,7 pour un  rendement de  20  p. 400 et  D , 7  f ?LX 0,02 
pour un  reniieincnt de  ( 2 0  f 7 1 )  p. 100. 

Dans l'analyse des tartres bruts  e t  des  tartrates de  chaux, on 
part de  3 gr. (le matière et l'on rie fait pas de correctiori. 

C ' e ~ t  1 c e t k  derriikre niodificatiori que  j 'ai  apporté quelques 
modifications et siinpliiications. 

Ainsi que je  Ic disais plus haut,  où  finissent les lies, où com- 
mencent les tar t res? 11 est d'autant plus difficile de le dire, qu'il 
s'agit souvent d'un mélange des deux matières. 

Il y a déjà une anomalie dans cette distinction; aussi le mieux 
est-il (le la supprimer.  

Convenons donc de  partir (l'un même poids d e  matière Sans 
t o u s  les cas. 

En opérant ainsi, on évite une cause d'erreurs, inais on en 
introduit une au t re ;  on fera une correction trop forte pour les 
tartres et souvent insuffisante pour  les lies, quilaissent beaucoup 
de résidus. 

I I  faut donc établir la correction sur  une autre base. 
Nous avons encore une sccoride raison de modifier la correc- 

tion indiquée par Goldeiriberg et Géraurnont. E n  effet, au-des- 
sous d c  20 gr., cettu correction n'est plus proportionnelle au 
titre; enfin, deux produits de  niêine titre peuvent avoir des rési- 
dus  très diffërents. 

II faut donc que  la méthode employée réalise deux condi- 
tions : 

1 0  S'adapter aux analyses des tartres aussi bien qu'a celles des 
lies ; donc être  générale. 

2"ue la correction soit proportionnelle a u  résidu insoluble, 
quelle que soit l 'origine de la matière tartrique. 

La preiniére condition est obtenue e n  partant du  même poids 
de matière (6 gr.), et l'on opbre dans u n  ballon jaugé de 200 cc. 
On est ainsi plus sûr  d'avoir un échantillon moyen. 
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iLa seconde condition est réalisée en niesurant l e  volurne 
occupA par l'insoluble ; on filtre la solution clilorhydrique dans 
une éprouvette graduée de  200 cc. Le filtre plissé (Laurent, Cor- 
naille ou Berzélius) de  10 centimétres d e  diamktre retient envi- 
ron t cc.de solution; dc plus,lc résidu insoluble retient environ, 
d'après mes observations, la moiti6 de  la différence des deux 
volumes. 

Soit donc A le volume occupé par  le liquide filtré,  plus 1 cc, 
B ie titre trouvé en acide tartrique. 
Le pourcentage réel d e  la lie ou du  tar t re  sera : 
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Pour une plus grande prkcision, on peut employer, au lieu 
d'urie éprouvette graduée, un ballon jaugir de 200 cc., dont le 
col est gradué en 115 cc. da 1 8 0  à 200, le volume d'insoluble ne 
dépassant pas 20 cc., d'après mes observations. 

J'einploie directement HCI au I l b ,  avec une digestion de 
2 heures, pouvant étre réduile à i heure, à l'aide d'un agitateur 
mécanique. 

La matiére tartrique doit être réduite en poudie impalpable, 
telle que la donne un broyeur a boulets. 

Fig. 2. - Agitateur de  Güssefeld. 

Voicicoinment je prochde pour l'analyse des tarlres et des lies : 
6 gr. de matière tartrique pulvérisée au broyeur à boulets sont 

mis à digBrer directciiient dans un ballon jaugé de 800 cc. avec 
40 cc. d'llCt au i / h  (en volume). On agite le ballon, pour bien 
délayer la poudre et on le place daris un agitateur mécanique 
(hg. I et 2 )  pendant 1 heure. On complète au trait de jauge ; 
on filtre sur un petit filtre plissé de 10 centimètres de diamètre 
placé sur une éprouvette de 200 cc., comme il a été dit plus liaut. ' 

On note le volumc du liquide filtre et l'on cn prend &O cc., 
qu'on introduit peua peu dans un béclier a bcc de 200 cc.,renfer- 
mant dé j i  10 cc. de solution de carbonate de  potasse à 36 p. L O O .  
L'ébullition est plus régulière en opérant comme il est dit. 

On fait bouillir pendant 15 minutes, et, lorsque le précipité est 
bien cristallin, on filtre ti chaud, sur un filtre rapide ( M O  589) 
de Sclileiclier et Scliull de 9 centimètres de diamètre. 

On reçoit le liquide filtr6 dans une capsule de porcelaine et on 
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lave filtre e t  béclier ii l 'eau distillée bouillante jusqu'à neutra- 
lité ; on évaporo au bain-marie l e  contenu de  la capsule Q 
environ 10 cc. ; on ajoute, pendant qu'il est chaud,  3 cc. d'acide 
acétique glacial, en agitant constamment, puis 100 cc. d'alcool h 
95", en continuant l'agitation. 

l n  laisse reposer pendant une demi-heure, puis on liltre à 
la trompe, en lavant à l'alcool a 95O. 

Pour cette filtration, on emploie  un filtre rapide indiqué plus 
liaut, en remplaçant le cône de  platine par  un filtre durci  (Ku 575) 
de la meme maison. 

On lave jusqu'a ce que le tournesol reste bleu aprks sécliage 
d u  liquide qui s'écoule. 

On  place alors le filtre rapide dans u n  entonnoir,  avec son pré- 
cipité, qu'on dissout a l'eau distjllée bouillante, jusqu'à ce 
que celle-ci ne coule plus acide. 

On reçoit leliquide dans la capsule ayant  servi a l'évaporation. 
O n  ajoute un peu d'eau ; o n  chauffe pour  dissoudre les cristaux 

ayant pu écliapper, e t  l'on titre à la soude 3,'- en présence de  
la pliénolplitalCine. 

Le r h ~ l t a t  s e  calcule d 'après  la f o r n ~ u l e ' i n d i ~ u é e  plus haut. 
Le tableau ci-dessous montre  que les résultats sont plus esacts 

qu'en employant la correction indiquée par  Goldemberg et Gerau- 
mont. La première colonne donne les chiffres obtenus par extrac- 
tion complètede la lie ou du tartre. 

Tilrs apparent 
- 
64.8 
71 .4  
59.9 
14. O 
41.6 
i a .0  
22.4 
12.5  
31.1 
23.8 
16.9 
18.8 
12.6 
18.9 
15. O 
64. O 
59.4 
74.3 
62 .0  

Titre r h l  - 
63.8 
7 1 . 0  
59.5 
1 3 . 4  
i i . 2  
14.0  
20.9 
12.2  
30.0 
21.6 
16.6 
28. O 
12 .2  
17.6 
1fi.!l 
61 .7  
58.1 
74. l 
6 i . 7  

Calciil4 avec Calcul6 d'après Volume occupé 
formule Goldsrnherg par le 
Hubert n t  G .  
- 

liquide filtre 
- - 

63.6 64.2 194 cc. 
71.2  71.4  197 
59 .3  59.9 49; 
13.5 13.3  483 
41.4  11.4 184 
14.4 44 .3  483 
01.7 21 .7  186 
12.1 11.8  184 
30.3 30.2 4 88 
22.3 22 .4  i 82 
46.2 46.2 184 
27.9 2 7 . 9  i 86 
12.4 41.9 182 
18.1  1 8 . 2  182 
44.4 14.3  183 

fil .6 62.4 183 

57.3 59.4 186 

74.4 74.3  197 

61.5 62.0 
4 %  
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MBthode rapide approximative. - La marche suivante peut 
être utilisée pour un  dosage rapide : 

J'ai fait exécuter une série d e  tubes (fig 3) bou- 
cliés à l'émeri et portant deux sortes de  divisions : 

I o  Un trait a 50 cc., puis de 10 en 10 cc. ,  jusqu'a 
100; 

?".a partie étroite p o r k  50  divisions dori~iées 
par  l'expérience ; le trait 50  a été don& par la liau- 
teur' d u  dép0t fourni par  une lie titrant 50 p.  100 
d'acide tartrique total. Ce trait obtenu, on a divisé 
le tube en 50 parties égales. 

On p8se 20 gr .  de lie ou (le tartre bien pulvérisé, 
qu'or1 iritroiluil daris un ballon de 200 cc., avec 
50  cc. d 'eau;  on délaie bien en agitant le ballon, puis 
on ajoute 30 cc. d'IICl ; on laisse digtker pendant 
1 Iieure, en agilarit de t.einps eri temps ; on c m -  
plète au trait ; on  nitjilange et l'on filtre sur  tiltre 
plissé. 

On verse la solution dans It: tube jusqu'aii liait 
50, puis une solution saturée d'acetate de chaux 
jusqu'au trait  6 0 ;  on bouclie; on agite pendant quel- 
[lues secondes, puis or1 ajoute (le l'acélale de cliaus 
ju:qulau trait 70, et ainsi dc suite jusqu'au trait 
100 ; on laisse alors di1 J )oser. 

La hauteur du  di':pbt doririe clireclement la teneur 
en acide tartrique total. 

Lorsque q u e l q u ~ s  cristaux adlikrent aux parois d u  
tube,  on les fait bomber avcc une baguette de verre  munie d'un 
caliuclian d e  caoutcliouc. 

.Aiinlyse des iiiinerais tl'etnin, 

Par hl.  J . -A .  MULI.EII. 

1. - Les diffërentes métliodes préconisées pour  doser l'étain 
dans la cassitérite laissent, e n  général, à dSsirer sous le rapport 
de  l'exaclitutle des résultats obtenus. 

La réduction de  la cassitérite, 6puisée a l 'eau régale, par fusion 
avec du  cyanure de  potassium e t  pesée de la masse inétallique 
obtenue, après  lavage, séchage e l  fusion, sous une couche 
d'acide stéarique, ne donne un  bon résultat que s i  le minerai est 
sensiblement pur .  Mais, en présence de corps inertes, tels que 
le  quartz ,  la réduction du  i..iinerai pulvérisé fournit une niasse 
métallique trés divisée,qu'il n'est pas possible ensuite de rassem- 
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bler en un seul c~ i lo t  en la chauffant sous une couche d'acide 
stéarique. 

La fusion du minerai avec un mélange de  carbonate de po!asse 
et de soufre donne lieu a l a  même remarque ;  l'attaque n'est com- 
plète qu'avec di1 bioxyde (]';tain p u r ;  mais, dans le cas contraire, 
il faut soumettre le résidu à trois ou  quatre  traitements succes- 
sifs, pour en extraire la totalité, ou sensiblement, (le l'étain a 
l'état de sulfo-sel soluble dans l'eau. 

Pour doser l'étain dans la cassitérite, W. Hampe ( C h e m .  Zeitg., 
11. 19,  1887) pkse le minerai pulvérisé dans ilrie nacelle en por- 
celaine, puis il le réduit e n  le chauffant pendant 2 Iieures dans 
un courant d'hydrogime sec, après  quoi i !  dissout l'étain formé 
dans l'acide chlorliydrique, pour  le doser par  les procédés Iia- 
bituels. 

II est clair que,  si le minerai ne contient, comme substance 
réductible par l'liydrogene, que du bioxyde d'étain, la dilT6rence 
entre le poids de la nacelle, avant et après la réduction, permet ,  
si cette dcrniiirc est compléle, dc calculer iiumkiiatemcnt le 
poids d'étain contenu dans la substance analysGe ; cette ma- 
niére d'opérer a l'avantage d'étre très expéditive, c a r  il cst pos- 
sible de rEaliser simultanément un assez grand nombre de rédiic- 
tions dans le  même tube a analyses. 

' 

J'ai donc, d'abord, clierché quel était le temps nécessaire e t  
suffisant pour réduire le bioxyde d'étain, en chauffant modéré- 
ment au rouge, pendant des temps dilfércnls, des  poids déter- 
minés de cassitérite porpliyrisée, mélarigke ou  non à du quartz, 
dans un courant d'hydrogène p u r  et sec, en ayant soin de régler 
ce dernier de façon a avoir toujours un grand excks de gaz 
réducteur. 

En employant O gr.9981 d'une cassitérite épuisée A l 'eau r6gale 
et contenant 97.47 p .  100 d e  Sn02 et  2.31 de quartz, j ' n i  trouvé 
la perte de poids $gale à O gr.  $007, après 2 Iieurcs de cl iaufe 
dans l'hydrogène, et a O g r .  2062, après  3 lieures ; or, la tliéorie 
donne O gr. 2068 pour la rtiduction totale. Avec un mklange de  
O gr. 533'L de cassiterite et de O gr.  348% d e  quartz, la per te  de  
poids a été de O gr.  i050 aprks 2 heures et de  O gr.  1102 après  
3 Iieures i / 2  ; la tliéorie donne O gr. 1 i 05. 

Les expériences pr4cklentes montrent qu'il faut au  moins 
3 heures pour op4rer la réduction totale d e  l'oxyde stannique. 
Les exyibriences suivantes- dont les deux premibres ont été 
faites avec une cassitérite employée préckdemment ct les trois 
dernières avec une cassitérite contenant 99 .08  Sn05 i .10 Si02, 
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0.10 Cu0 et des traces d'oxyde d e  fer e t  de zinc - montrent que 
3 lieurpis suflisent dans tous les cas. 

X1Clange Perte de poids Perle ELain pour 103 - de poids --- 
cassitkrite qiiartz Après 3 h. A p r è s 4 h . l / 2  calculee Trouve Calcule 

gr. gr.  
0,8118 Q , k o 8  O:~GDO 0,1689 f:i682 61.50 60.95 
O,hBi7 0,7167 0,09kl 0,0960 0,0936 3 2 . 6 2  3 2 . 4 5  
0,235l 0,7932 0,0i90 11 O,Oi96 1 7 . 6 i  17 .83  
0,9757 O 0 , 8 0 8 4 .  D 0,2055 77.96 78.01 
1,5363 O 0,3182 )) 0,3336 78.i4 78.01 

Ainsi, que le  bioxyde d'étain soit mélangé ou non des corps 
inertes, la perle de poids dans l'hydrogène permet de déduire 
- avec une approxiniation très satisfaisante - le pour cent 
d'étain contenu dans la substance an4ysée.  

D'après le  Dic t ionmzi~~e  de Wur t z ,  les diffkrents minéraux pou- 
vant accompagner la cassitérite dans ses g i s ~ m e n t s  sont :  le quartz, 
le mica, la topaze, le spath-fluor, l'apatite, la blende, la galèiie, 
le inispicliel, la niolybdénite et le wolfram. 

Le quartz, la muscovite et la topaze n'éprouvent aucun clian- 
geiiient de poids quand on les chauire, dans I'liydrog8ne, daiis 
les contlilioris des esp6riences prkcédentes! airisi que je m'en 
suis assuré : ils ne  gênent donc pas.  Quant aux autres minéraux, 
on peut les éliiiiiiier en traitant s u c c c s ~ i r c ~ n e n t ,  et à plusieurs 
reprises, 11: mélange porpliyrisb p i r  l 'eau régnle à cliaud, par 
l'eau chaude, par une solution d e  tartrrite neutre d'amrrionium 
(pour éliminer un peu de  sulfate de plomb) et ,  finalement, par 
l'aninioniaque r t  l'eau, pour tlissoutlre les nnliydrides molybdi- 
que ( t  tungstique. Cette séparation prhsente, il est vrai, des dif- 
ficulti .~ pratiques, surtout a cause des fillralions qu'il ne faut 
faire qu'après dépôt complet des liqueurs, parce que les corps 
porpliyrisés, en suspension, passent au  travcrs des meilleurs 
papiers a filtrer. La cassitbrite ne perd pour  ainsi dire rien de 
son poids, lorsqu'on la cliauffe avec l 'eau regale. Ainsi, en 
chauffant pendant 3 jours, vers 50 degrés, 1 gr. 9S6h (le cassit6- 
rite calcinée, préalablement soumise 1 la s t r i e  des traitements 
précédents, avec 12 à 15 cc. d'eau régale (4 vol. HCI fum. et 
i vol. Az03H 1 36(B.) et en renouvelant le liquide tous les jours, 
j'ai retrouvé un  résidu insoluble qui ,  aprbs calcination, pesait 
i gr. 9558 ; dans la partie soluble, j'ai trouvé O ingr.4 de SnOSet 
O mgr.3 de  Fe20B. 

Afin de m'assurer jusqu'à quel point on pouvait compter sur 
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l'exactitude des rEsultats obtenus dans le cas, particuliBrement 
iiicoinmode, où  le mélange contient de la galéne et du wolfram, 
j'ai fait un inelange des trois minéraux porpliyrisés suivants : 
cassithrite 99,uS SnOP, O gr.  6859 ; galbnc ( i)!  O gr.  4532 ; w o l -  
fram 12) ,  O gr.  3993, que j'ai soumis, à trois reprises diffë- 
rentes, à la sitrie des traiteinenis indiqués plus Iiaut. Finalement, 
le résidu, préalablement calciné au  rouge, a été soumis à I'ac- 
tion de l'liydrogène. !.a perte d e  poids fut trouvée égale à 
O gr. 1439, ce qui correspond a 31.9 p .  L O O  d'étain dans le mé- 
lange, alors qu'il y en avait réellement 3 1 . 7 8  : l'accort1 est donc 
très satisfaisant. 

Après cliauffnge dans I'liydrogène du minerai épuisé, on peut 
traiter le résidu p a r  l'acide clilorliydrique fumant et soumettre la 
solution à l'analyse en y dosant l'étain a l'état de bioxyde, après  
précipitation a I'état de sulfure, traitement pav le sulfure de 
sodium, e t c . ;  c'est ainsi qu'on a fait l 'analyse des cassitériks 
employées dans ce travail.  

IL. - J'ai cherché a appliquer à la stannine, c'est-a dire  au 
minerai d'&tain sulfuré, la mélliode de dosage de l'étain, appli- 
cable à la cassilérite, qu'on vient de décrire .  

A cet effet, la stanninc porpliy-isée était calcinée au rouge 
sombre dans un moufle ; puis, aprks traitement du résidu par  un 
peu d'acide nitrique, sdchage et recalcination, on traitait de 
nouveau par  l'acide nitrique ; on  dessécliait 9 1 1 0  degr&, et l'on 
épuisait successivenierit par  l'acide nitriquedilué et  I'eau rhgale. 
Le résidu ainsi obtenu aurait  dû  elre uniquenient composé de  
bioxyde d'étain, de quartz et de silicates iriattaquables d m s  les 
traitements précédents. En réalité, ce résidu renfermait toujours 
une petite quantité d'oxyde ferrique, que je n'ai jamais ritussi 
a éliminer complètement, même en répélant les traitements a 
l'eau régale. Ainsi, dans une expérience, 1 gr.  4'114 de  stan- 
nine fournirent un  résidu pesant, après  calcination au rouse, 
O gr. 4863, dont O gr .  4837 perdirent O gr .  {O36 de leur poids 

(1) Aprés traitement par l'eau regsir, etc., 1 gr.6i.i de çettc g a l h r :  lais- 
sèrent un  résidu pesant O gr. 0586, qui ne perdit rien de  son poids dans 
I'hydrogbne, a u  rouge. 

(2)  Bel échantillon dont la  densité a éti: trouvbe égale i 7.13 et  dont 
l'analyse m 'a  donne : 

T U O ~  sol. A Z H ~ .  ............... 7 4 . f i 7  
............ Partie insol. Az1i3. 1 .22 

FeO..  ........................ 11 .O7 
MnO..  ........................ li.l2 
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dans l'hydrogène : ce qui correspondrait à une teneur en étain 
de  2 6 . 7 7  p .  100 .  Or, l 'étude cles différents liquides provenant 
des traitements de  la stanriine calciriée, e t  l'analyse des  rdsidus 
après l'action d e  l ' l iydrog~ne et traitement par l'acide clilorliy - 
drique, m'ont fourni, pour  la composition de  cette stannine, 
les nombres suivants, en supposant tous les métaux a l'état de 
sulfure : 

1 II III 
- - - 

Sr62 . . . . . . . . . . . . .  38.48 3 8 . 3 6  3 8 . 4 8  
. . . . . . . . . . .  CU'S.. 3 3 . 7 2  

PeS . . . . . . . . . . . . . .  16 .87  
Z n S . .  . . . . . . . . . . . .  8 .55  
Quartz . . . . . . . . . . .  1 . 4 5  

99 .07  

Cetle slanriirie renfermait donc 2.1.9h p.  100 d'ktdin, alors que 
l'cssai cit6 plus haut en indiquait $6.77. 

Dosage de l'étaiii par le procédé de Leusseii, 
I'ar hl .  J.-A. ~ ~ I J L L E R .  

Le dosage volumétrique de l'étain a l'aide d'une liqueur d'iode 
est t rès  souvent utilis6 dans les laboratoires, à cause de la rapi- 
dité avec laquelle s'ex6cutent les opérations et de la netteté de la 
fin de la réaction de  l'iode sur  l'étain, en combinaison stanneuse 
alcaline. 

Ce dosage - ainsi qu'on va pouvoir e n  juger par les chiffres 
eitPs plus loin - donne cependant, en général,  des  résultats ur, 
peu trop faibles, méme en prenant toules les précautions pour 
éviter l'oxydation des solutions stanneuses, tant pendant la disso- 
lution de la inasse métallique dans l'acide clilorhydriquc que 
pendant le  titrage. 

Afin de contr6li:r le procodé de Lenssen, j'ai commencé par 
p r fpare r  d e  l'iode pur ,  en soumettant à cinq sublimations suc- 
cessives l'iode bi-sublimé du commerce. Pour prendre un poids 
déterininb de  ce mhtalloïde, on en mettait  rapidement, à l'aide 
d'un entonnoir, un poids, pesé approximativement, a u  fond d'un 
petit flacon bouclié à l'hineri, a l~ouclion très légèrement vase- 
lin4. préalablement taré, qu'on bouchait aussitôt après pour le 
porter sur  la balance.  L'iode était ensuite dissous, dans le flacon 
même et  en évitant toute perte d e  vapeur ,a  l'aide d'une solution 
concentrée d'iodure d e  potassium p u r  obtenu en évaporant,dans 
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le vide, une solution alcoolique, parfaitement limpide, de  ce sel. 
Enfin, la solution d'iode était élendue à un volume connu, avec 
de I'eau distillée bouillie e t  froide. 

L'étain qui m'a servi dans ces expériences m'a donné,  a l 'ana- 
lyse pondérale, la composition centésiniale suivante : 

Elairi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9 . 7 6  
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 1 3  
P l o m b . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 0 3  

- 
9 9 . 9 4  

Pour les titrages, ce m4tal était dissous dans l'acide clilorlig - 
driquf? pur rt concentré (10 cc.).  La dissolution se faisait (laris un 
tube a essais rilairitenu incliné e t  muni d 'un l~ouclion eri caout- 
cliouc el d'un tube recourbé plongeant dans un petit  flacon qui 
contenait un peu d'eau. On ne  chauffait que  très ~nodi;rY~iient, et ,  
dès que la solution (tait co:nplèle, on coulait le  contenu du tube 
et la riricure --  faite à l 'eau distillée bouillie et froide - dans 
un grand vase conique plein d'anhydride carboriique. On ajou- 
tait alors 80 cc. d'une solution au  dixième de  sel de Seignctte 
(préparée à I'eau bouillie), puis, en plusieurs fois, assez (le car- 
bonate de  soude en poudre pour  obtenir  une solution riettemerit 
alcaline, en ayant bien soin d'incliner le  vase de façon i éviter 
les pertes par projections. Enfin, dans la solution limpide, on 
versait lentement, a l'aide de  pipettes à deux traits, et en agitant, 
u n  volume de liqueur tl'iode i peu prlis suflisant pour  produire 
l'oxjda!ion tiltale, puis, après  addition d'empois, on teriniriait le 
titrage avec une burette divisGe 6troite. 

Une cxpCricnce faite à blanc, dans les mêmes conditions, mais 
sans étain, m'a donné une solution qu'une goutte d e  liqueur 
d'iode colorait en lileu ; d'autre part ,  en ajoutant a 80 cc.  de  la 
solution de sel d e  Seignette 5 cc .  d 'une  solution de  clilorure 
stanneux titrarit i cc. 30 d'iode, puis titrant au bout d 'une heure, 
après addition de carbonate de  soude,jlai retrouvé un titre d'iode 
égal a 1 cc. 28 : le milieu dans lequel on délayait llj clilorurc 
stanneux, après Id dissolution de l'étain, n'était donc ni réducteur 
ni oxydant. 

Toutes les pesées et  les jaugeages des vases ayant servi à me- 
surer les volumes ont été exécutés en se  servant des mèmes poids 
vérifiés. 
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Voici les résultats obtenus : 

Poids Volume Coefficient 
d'?tain de liq. d'iode decinorm. Poids d'etain Poids d'etain 
dissous vers6 de la liqueur ( t )  correspondant pour 100 

cc.  6'. 
88,66 0,9930 0,5216 
77,23 0,9940 0,40L9 
69,23 0,9940 0,4077 
75,07 1,0108 0,5496 
67,24 1,0108 O ,  4027 
0Y,36 1 , O 4  08 0,5951 

i04,69 i ,0108 0,6267 
99,77 i  ,0595 0,6263 

L'étain employé ayant pu contenir des  traces de tungsthne - 
difficiles a déceler directement, - j 'en ai traité une certaine 
quantité par l'aci3e nitrique, puis, a p r h  lavage et  dessiccation, 
,;'ai réduit le résidu par  le cyanure de potassium. En opérant 
avec l'étain pur  ainsi obtenu,cornine on l 'a fait avec l'étain a 99,76 
et 0 , i 3  de fer, employé dans les espériences préckdentes, le 
titrage rn'a donni  99,31 et 99,21 au lieu de 100. 

.4nrilyaia ales c.iiivrcs el iiiatlen iutlusti~iels, 
Par 11. P .  TIICLIIOT 

Ilans l'article que nous avons publié (Annulcs  de chimie minly- 
t ique,  janvier 1902, p. i ) ,  nous avons dit que, pour  le dosage du 
cuivre ~t des divers au t r r s  4l6rnerits coriteriiis dans le cuivre noir 
ou daris la inatte, nous attaquions les 10 gr .  de cuivre noir ou de 
matte par  un mélange composé de  

I I  est préfdrable de  ne pas employer, pour  le cuivre noir et 
pour  la ni;itte, des mélanges acides de iriêrrie coriiliosition ; nous 
faisons usage des proportions suivantes : 

Pour le cuivre n o i r . .  . 50 cc. Az0311 à 3ü0 Baumé. 
10 cc.  SOilI' k :i3" 11 

I 40 CC. ~ ~ 0 ~ 1 1  B 360 >l 
I'oiir l a  inatte.. . . . . . . 

10 cc. SO41I4 h J3O 1) 

( 1 )  Dans ce  travail, on a adrriis, p o u r  le poids  atomique de l'iode, le noni- 
bre  126,65, et ,  pour celui de l 'étain, 118,s. i cc. d e  liqueur décinormale 
d'iode correspond ainsi h O gr. 003935 d'étain. 
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REVUE DES PUBLIGATIONS 

nonnge voluri~étrique du cuivre. - M. REPITOS ( M u -  
nitelu scientifiqir~ il'svril 4902. p. 287). - L'auteur indique les 
deux procédés suivants : 

i V a r  le fcrrocyr~ni~re de ptcrssiwn. - La solution il tins laquelle 
onveut doser le cuivre doit 6tre rieutre, e t  ce iiiélai doit ôtre à 
l'état de sulfate. On porte cette liqueur h I'kl~ullition, et l'on y 
verse goutte à goutle urie solulion K /  10 de  ferrocyanure de po- 
tassium. La r6action qui se produit pe,ut ê tre  exprimée de la 
rrianikre suivante : 

I i ~ I ~ e C y ~  2SICuSOb = Cu2FeCy" 241i"Qi 

Pour saisir la fin de la réaction, on Fait (les essais à la touche au 
moyen d'une solution de  sulfate de  protoxyde clil fer. DGs qu'il y 
a un excès de ferrocyanure de potassium, on obtient la colora- 
tion bleue caractéristique. i cc. de  solution 3/10 [le ferrocyanure 
égale O gr. 0063 de  cuivre mktallique. 

2"Pur  l'acide ozdique. - Dans la solution acétique et  neutre du 
sel de cuivre. on précipite à chaud le cuivre par  un exchs d'acide 
oxalique de titre connu ; on l a i s e  reposer pendant 3 lieures ; 
au bout de  ce temps, on dose l'exc&s d'acide oxalique pain une 
solution dc per inanpna te  titrée. Pour Ciablir le titre des liqueurs 
d'acide ovalique et de  peririnnganate, on fait ua essai avec nrie 
solution de  cuivre de titre connu. 

Ihmrnure rie potasrriaiii iniipiii-. - M. DiCAIASURE ( B u l -  
Min de ln Socielé des ~iharmr~ciens de lcc Cite-d'Or, 1901 j .  - 
M. Deinandce a eu l'occasion d'examiner un échantillon dc bro- 
miire de potassiuni q u i ,  lorsqu'il t!triit adtlitionn6 de deux fois 
son poids d'eau distillée, ne se dissolvait pas coniplètenient ; en 
décantant la solulion, M .  Dcmnndre a recueilli des cristaux qu'il 
â lavés avec une petite quantitk (l'eau distillée froide e t  qui 
n'étaient autre  clioje que  d u  su:fatc dc potasse. 11 a dissous ces 
crislaux dans l'eau distillée, et il a dos6 l'acide sulfurique à l'état 
de sulfate de baryte ; le calcul a permis d e  conslater que le bro- 
mure de potassium essayé contenait près de  i p. 100  de sulfite 
de potasse. 

Ce bromure contenait, en outre ,  du carbonale et du bromate 
de potasse. 

Recherclie da l'iode et  du hroiiie al~na l'urlne. - 
M .  COL (Bullet in des sciences pt~arrnaculogiyttes de juin 1901) .  - La 
plupart des taités d'urologie indiquent, pour  la recherche clini- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que  des  iodures ou des broinures dans l 'urine, l'emploi de l'acide 
nitrique nitreux, en présence d'un dissolvant (cliloroforme ou 
benzine), qui s 'empare du métalloïrle mis  en l iher t i  p a r  l'acide. 
On rend I'acide nitrique nitreux en l'exposant a lii lumière solaire 
o u  en l'additionnant d'un peu de  niirite de soude.  

Or, il n'est nullement necessaire que  A z 0 3 H  contienne des 
vapeurs nitreuses pour  déceler la présence d e  l'iode ; Az0311 pur 
du  coiilmerce suffit; M. Col s'en est maintes fois assur5 en ajou - 
tant à des urines une quantité d ' iodure de potassium ne &\pas- 
sant pas 2 centigr. pour i l i tre d'urine. hl. Col ajoute m8me que, 
dans certains cas, Ics vapeurs nitreuses que contient AzOJI1 addi- 
tioririé d e  nitrite de soude coritritiuent à rendre la rkactiori rrioins 
nette. 

L'ac.ide nitrique 'nitreux n'est n k e ~ s a i r e  q u e  pour  la recherche 
du  b r o m e ;  mais M. Col a constalé qu'en se servant de l'acide 
rendu nitreux par  l'exposition à la lumière solaire, la réaction 
n'est pas iixmkdiate: le broiiie n'est mis  en libertt! et dissous 
dans le cliloroforme ou la benzine qu'au bout d'une heure, quel- 
quefois plus. Au contraire, la réaction est iiiiiiiidiate avec l'acide 
rendu nitreux par addition d'un peii d e  nitrite de  soude. 

11. Col a recherché si les vapeurs nitreusescoritribuent, a elles 
seules, à la mise en liberté d u  brome;  à cet effet, il a fait passer, 
dans une solution de bromure  de potassium, un courant de 
bioxyde d'azote ou de vapeurs nitreuses, e t  il a constate que le 
brome n'était mis en libertk qu'au bout d'iin temps assez long, 
c 'es t~a-dire  alors que  l'liypoazotide s'6tait dkonipos6 ,  au con- 
tact de  l'eau, en acide nitreux et  en acide ni t r ique;  en ditfini- 
tive, cette mise en lilierté n'a pas lieu iirirriédiatt:irieiit; pour 
l'obtenir rapidement, il faut ajouter i la liqueur un peu d'acide 
nitrique. 

1'1-incIpau\; caractères de piireté du inétlipl~.rsi- 
nate de mude. - M. ADRI A Y  (Soc. de thil-apeutiqice, séance du 
12 mars 1902 j .  - Le inétliylarsinaie de soude est préparé avec 
I'arsénite de soude ;.il importe  donc qu'il ne retienne pas dr: tra- 
ces de  ce sel. D'autre part,  i l  est iinportarit d'établir. les caracté- 
res permettant de le ditfërencier d'avec le cuxxlylatc de soude. 
Le tableau suivant indique les réactions qu'on obtient avec le 
métliylarsiriate de soude, avec le cacodylate de soude, avec I'ar- 
sénite et I'arséniate de soude. 

Le rnétliylarsinate de  soude cristallise en longs prismes inco. 
loreç, qui  ne  subissent aucune fusion sous I'influcnce de  la clia- 
leur, mais qui  laissent &!gager des corriposi:~ riclies en arsenic et 
d'odeur alliacée. 11 se dissout dans deux fois environ son poids 
d'eau a i5 degrés ; A 80 degrSs, l'eau dissout u n  peu plus que 
son poids de  sel. 

II est insoluble dans l'alcool a 95 degrés ; i lest moins déliques- 
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- 483 - 
cent que  le  cacodylaie d e  soiide; il est iiikme Ié,o&reirient efflores- 
cent. 

L'eau de  baryte ne doit pas donner (le précioit6 avec le mBLliyl- 
arsinate de  soude (alisericc de sulfate, de pliospliate, d'arséniate 
et d'arsénite) ; celle propriété est conirnune au cacodylate de  
soude. 

l Arsenite 
Réactifs. 

d e  soude. 

Nitrate d'argent. 

S u I f h y d r a t e  
d'ammoniaque. Précipi te  Iilanc. 

Précipité jaunc 
p i l e  solublc 
dans l'ammo- 
niaque. 

Ilyilrogkne sul-  
h i e  . . .  . . . . . .  

Acide sulfurique Rien  d ' a h  O r d ,  
précipite cris- 
tallin a u  Iioul 

Rien en soliition 
rieutre. pwci- 
pite .aune à 
froid en solu- 
tion acide. 

Kitrate de mer- 
cure. . .  . ... ... 

Chlorure de cal- Prbcipité hlanc. 
cium . . . . . . . . . 

de iZ heures 
Prccipitr h h n c  

devenant gris. 

Sulfate de m a  
gnesie a ri d i- 
tioniie de chlo- 
rure d'arnino- 
nium et d'am- 
rriuii,aque.. . . . 

Rien d ' a h o r d  
précipite hlanc 
au hout de 1.; 
heüres. 

- 

Arseniate  
d e  soi.de. 

Clilorure d 'or . .  . 

Acide chlorhy- 
drique.. . . . . . . 

R É d u c  t i  o n  a 
chaud e n  l i -  
queur acide. 

Rieii. 

neutre, preçi 
pité jaurie : 
cliaiid en solu 
tion acide. 

i'i.iripité rouge 
Iirique solulile 
dans l'amrno- 
niaque. 

Rien. 

Rien 

I'rbcipité Iilanc 
sdul i le  d a n s  
I'amruoniaque 

e t  dans  l'acide 

Kien en so ' i i t ic inl t ien e n  soliition 
- 1  ncutre, préci- 

pi l l  blnnc gri- 
sâtre  i chaud 
e n  s o l u t i o n  
a<  ide. 

Précipite jaune 

Prhcipité lilünc 

P a s  de prbcipité. 

acbtique. 
v e r t  

R ien  d'abord en  
solution neukre 
on a c i d e :  au 
houtd'une heu- 
r e  précipité 
j a u h t r e .  

Précipite Iilanc 

Rien. 

P a s  de précipité. 

R ien .  

R ien .  

Rien.  1 K e n .  

R ien .  

R ien  

Précipi te  hlanc 
qui noircit. 

Pr8cipité blanc 
qui noircit. 

n i e n  B f r o i d ,  
precipite n 100 
degrés. 

I t ieu.  

L3 réaction la plus importante est celle du nitrate d'argent . 
Uri procédé commode, pour  employer ce réactif, consiste h laisser 
tomber quelquesgouttes de la solution de méthylarsinate de  soude 
a examiner sur  une feuille de papier a filtrer ; on  verse dans le 
voisinage quelques goutte.; d c  soluLion de nitrate d'argent ; la 
dbfectuosité (lu métliylarsinate d e  coude provenant, soit d'une 
altération, soit d 'une mauvaise fabrication, est indiquée par  la 
formation d'une teinte jaune clair a la rencontre des deux solu- 
tions sur  le papier.  

Rien. 

R i e n .  

Rieu.  
-- 

Rien .  
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Pi-opriéitéa dti métliylarsinate de  sotide periiiet- 
tunt de le dillerencier (l'avec l e  oucotl~Iate de soude 
(G'nz:tle des hipimilx du 6 mars  1902). - 1,e mhtliylarsinate 
ilisodique (arsyrial, arrliérinl, arrliénate cl(! soiidej, dont l'eniploi 
en thérapeutique vient d'être préconisé par  M .  A .  Gautier, pré- 
sente quelque lien de parenté avec le cacodylate de  soude, son 
ainé;  ce dernier est le dim&tliylarsinate sodique, tandis que le 
nouveau médicament est le méthylarsinate disodique. 

Le inéthylarsinate de soude est blanc;  il cristallise daris le 
système prismatique et  i l  s'effleurit h l 'air, en perdant son eaii 
de  cristallisatioii; desséché a 120 d e g r k ,  il n'éprouve pas de 
fusion jusqu'a 300 degrés;  à cette terripérature, il se déconipose 
sans digager aucune odeur  d'ail, et de  l'arsenic metaIlique est 
alors mis en liberté. 

Cristallisé dans I'eau e t  non desséché, il fond 5i 130-1'10 de -  
grés. 

II est solul~le  dans I'eau, insoluble dans l'alcool, l'éther, la 
benzine, le sulfure de carbone, l'éther dc pitrole, les liuiles 
fixes, e tc .  

Absorbé par  la bouche, il ne subit aucune rEduction. 
Les solutions de ce corps peuvent être  stérilisées a l'autoclave 

sans crainte de décoiliposition. 
Voici les caractères permettant de  diIT6rencier I'arsinate et le 

cacorlylate de  soude : 

Reactifs 
- 

.... . . .  Tournesol. 
Sitrdte d 'argent . .  
Sulfate de cuirre .  
Acétate ricutre de 

plunlb. .  . . . . . . .  
S.lcétatede ploirib 
Bichlorurc dc mer- 

........... curu 
Kitrate mercureux 

Chlorure dc cal- 
. . . . . . . . .  u u m . .  

Methylarsinate de soude 
- 

bleuit l e  papier rouge. 
prikipité blanc. 
pikcipité vert-pré. 

pricipitc blanc. 
prtkipiti; blanc. 
prkcipiti rouge brique 

d'oxyde mereurique. 
précipité blanc. 

rien a froid, précipité 
blanc à chaud.  

Ritrata d e  cobalt.  précipi16 violacé. 
Sulfate de nickel. précipite vert-pré 
Sulfate de irianga- 

n é s e . .  . . . . . . . . .  précipiti couleur chair. 
Sulfate de fer arn- 

rnoniacal ...... précipit~! vert. 

Cacodylate de soude 
- 

neutre .  
pas d e  précipit6. 

id .  

id. 
id. 

id. 
précipité blaricdeve- 

nan t  janrie. 
pas d e  pricipiti, ni 

k froid ri i  à chaud. 
pas d e  prficipitk. 

id. 

id. 

id.  

PimCrienee da snechnrose dans les réis~i-ves allinen- 
taires des plantes. - II. BOUKQUELOT (Soc. de pharmacie d e  
I'aris, séance du  5 fëvrier 1902). - M .  Bourquelot a fait des 
recherches sur  les réserves alimentaires des végétaux phanéro- 
games (graines, rhizomes, turbercules), e t  i l  y a constamment 
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trouvé du saccliarose; ce sucre s'y trouve quelle que  soit la nature 
des réserves (matière grasse dans les graines [le Sler-cdin f ~ f i d t r ,  
amidon dans la racine de Tnmzls commu~lis,  manno-galactane dans 
la graine de Strychnos potnto~ um, inannane dans la graine d'as- 
perge, inélanged'amidon et de rnanriane dans le tubercule de  Loro- 
glossl~rn hiimnzon, nmyloïde dans la graine de pivoine). 

Caraieti.i~lsatinn d u  sniig Iniiiiintu panm les  séinannis 
p~k~ipifR11d.S. - RI JI. LINO>SIISIt et I,E.\IOIXIS ( A  cadhii!  d e  
 nitl le ci ne, séance du 25 mars 1902 . - Kous avons, aussi coiiiplh- 
tement que possible, mis nos lecteurs au courant de  tout ce qui 
a di publié concernant la propriéti: que posséde le sérum des 
animaux auquels on a injecté du  sérum de  sang liiiinain de  
produire un prbcipité lorsqu'on le inet au coritact du  sang 
Iiuniain. alors qu'on n'observe aucune précipitation au coritact d u  
sang des autres nnimaus, ce qui  permet de  reconnaitre Ic sang d e  
l'liomme d'avec celui des animaux. 

R.1 RI. Linossjer et Lemoine ont,  eux aussi, expérimenté cette 
rbaction, et i lsont  constaté que les sérums précipitank n'ont pas 
la spbcificiid qiii leur  a kt6 attribilie jusqu'ici. bris Itis essais 
qu'ils ont raits, ils ont constat6 que  cette spécificité n'existe pas 
l o i q u c  la solution sari;iiine est trop concentrée ; sans doute, la 
précipitation est loujours plu< rietle arec le sang liuin;tin, niais il 
se forme un précipitk avec le sang d'autres aniimaux. 

Pour riviter la cniise d 'crreur  r6siiltant (le cr:tte non-spkificit6 
accitlentelle, il faut ne pratiquer la réactiori que s u r  des solutioris 
sanguines dtcnducs. Urie soliitiori d e  skrum au millième, par  
cxeniple, est toujours pr2cipilCe par le  sérum actif correspon- 
d a n t .  

(laiiw cl'aii.n.cwa* tlitiiw In reclierelac: des dinnttwes. - 
M .  POZZi. lSCOT (Comptr s  rendus de 1'Açrrrlitnie d e s  sciences du Z ' r  
fivrier 1902). - On sait que les osytlases et cl'autrcs diastases 
coinmuniquent une couleur bleue A 1'Emul~ion blariclie de tein- 
ture de résine de  gaïac daris l'eau, lorsqu'ori ajoute i c c t t e  émul-  
sion quelques gouttes d'eau osyg6nCe. 

Dans des reclierclics faites par  lui s u r  la catalase, hl .  Oscar 
I.oriv a montrb, que cette diastase, quoicliic rlbcoinposant Pnergi- 
qucinent I'eau o x y g h h e ,  n'exerce aucune action oxydante sur  
l'acirlc çaïaconik~ue. 11 en est d e  niéme de la diastase de I'ilsper- 
jillus o i . i s ~ ~  et de  celle du  Penicdlizm glnucum. 

Dans ses éludes s u r  Ics hydi-yinoses, M .  Pozzi-Escot a iriontré 
que ce groupe de diastases est identique avec la cat;ilase de  
M .  Oscar Loew et ne donne pas la coloralion bleue avec la teinture 
de gaïac en présence de  I'eau o x y g h é e  ; il a cherché I'explica- 
tion de cette anomalie, et i l  l'a trouvée dans l'action réductrice 
des hydrogénases s u r  le gaïacosonide, ainsi qu'ii résslte de fait: 
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observés par  lui avec la levure basse d e  brasserie. Il s'ensuit que 
la teinture de  gaïac ne peut donner aucune indication dans les cas 

Otnases. o ù  I'on sc trouve en présence d'liydro, : 
De ces considérations il rSsulte, d'une part,  qu'un certain nom- 

bre  d e  travaux publiés sur  les diastases e t  leur localisation dans 
les cellules spéciales perdent de leur valeu i ,  si l'on considère 
que  ces faits ont été établis a l'aide de réactifs colorés sur  lesquels 
agissent les hydrogénases et qu'on n'a pas tenu compte de cette 
action, et, d'aulre part, que  les 1iydrogPnases sont trés abonrlan- 
tes dans le  nionde vi .~ant .  

Kéaction pet-iiiettsut d'ldcntifier Tes aluén. - 
3. LÉGER (Soc. d e  phnrmoçie de Paris, skance du  5 février 1 9 0 2 ) .  
- M. Léger identifie les divers aloès au  m o y e n  d u  bioxyde de 
sodium ; la solution de  l'aloès, au contact ide c e  corps, perd sa 
coloration jaune et passe au  brun,  puis au rouge-cerise. L'aloès 
d u  Natal, seul, rie donne pas cette coloration. 

M. Lëger attribue la coloration en rjuestion a 1'Bniodinc que 
contiennent les aloès. 

Au moyen de la réaction de Klurige, qui consiste a traiter u n e  
solution d'aloks par le suifaie de  cuivre et  a ajouter ensuile un 
peu de  chlorure de sodium et d'alcool, on  diffërencie les aloès a 
bnrbüloïne d'avec les aloès à isobarbaloïne ; ces derniers sont les 
seiils i donner la coloration rouge caractéristique. 

REVUE PUBLIGATIONS ÉTRANGERES 

Dosage colorinii'lrique de l'acide borique. - A .  HE- 
DEBKhhD(Zeit. f .  L'nt. d.,l'nhr. U. Geni~ss., 4902). - On emploie, 
pour  effectucr ce dosage, la curcurnirie et I'on 0pkr.e avec des solu- 
tions alcooliques et  très acides. On extrait l'acide borique des 
aliments, soit en agitant le produit avec de l'eau, par exemple 
pour  la margarine, en épuisant par  I'alcool dilué (2 vol. 
alcool e t  uri vol. d'eau) pour les viandes, soit en calciniint, par 
exemple pour  le lait préialablenierit aicaliriisé. On alcalinise Iégè- 
rement  la solution boriquke par  la soude et l'on évapore à siccité; 
o n  calciiie fortement, e t  I'on traite les cendres blanches par de  
I'sau légèrement acidulée (0,s cc. d'BCI) ; on vsrse 1;i solution 
dans un tube à réaction, e t  I'on rince la capsule avec 1.7 cc. d'al- 
cool ; on  ajoute au liquide liytlro-alcoolique l.5 cc.  tl'I1Cl (U = 
i . 1 9 ) ;  on laisse refroidir et, on ajoute exactement O cc. 2 d'une 
solution à 0 , i  p. 100 de ciirciirnirie; on agi te;  on laisse reposer 
pendant une demi-heure ; on compare  la coloration qui est, sui- 
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vant la quantité d'acide borique, Iégèremcnt brunatre  ou  rose, 
avec une éclielle colorée qu'on obtient en ajoutant, dans les 
mêmes conditions, des quanl i t is  dé tc r rn inks  d'une solution 
d'acide borique i p. 100.  Dans l'msai de coiriparaison, il faut 
tenir les tubes devant un papier blanc. La s6paraiion (lu clilorure 
sodique ou autres iels qui se produisent dans le rnBlangc,n'altère 
pas la réaction. 

I'ri'seiice tle I'itrrle libre d41ni.u le nitrate du Chili. 
- hl11 W .  D;\FEri'l et A d .  IIALLA ~ I l i r d e i ~ n ~ n r ~ i z s  C ~ j t t ~ ~ t l b l n t t ,  1902, 
p .  2 8 2 ) .  - Lcs auteurs oril rerriarquk [lue certaiiis ~:cliaritilloris 
de nitrate exlialent Urie odeur rappt:lant ct!lle de l'iodoforine ; 
dans un kcliantillon, le boucliori do verre était recouvert d'urie 
mince couclie d'iode. qui s38tnit lentement sublimé du n i t r~ i te ;  on 
y a trouvé 0,Ok p .  ,100 d'iodate de potajs ium. On n'a pas trouvé 
d'iodure de potassiiliii. et la scule soiirce d'iotle étai1 tloric les 
iodates. Les nitrates iodes rie sont pas des engrais recoinman- 
dables, et les cliimistes feront bien de bignalcr cette particularitk 
toutes les fois ,que l'analyse a u r a  indiqué la présence de l'iode 
dans le produit essayé. E .  S .  

Dusngetic I'argent dansla clialoopprite. - IIM. CIA- 
ItlrSCI1: el A .  GI\r\Sli.I, (,Enginter. and min inq  Journnd, 1901, p .  873). 
-On dissout 30 gr. de  minerai dans Az0311 dilub, einployGenaussi 
léger escbs que possible ; lorsque l'attaque est terminée, on  
ajoute iO0 cc. de SOb112, et l'on cliauife jusqu'à production de  
vapeurs sulfuriques ; on refroidit ; on dilue a environ 800 cc.,  e t  
l'on cliaufft: 1 l'il bulliliori j itsqu'i rlissoliitiori con] pli:le des sulfa- 
tes basiques; on ajoute une quantité suffisante d'une solution 
concentrée d'liyposullite dp sodium, afin de  réduire  tous les sels 
ferriques, et l'on précipite une petite quanti16 rie cuivre par  
quelques cc.  e n  esces.  011 fait bouillir et on laisse dEposer. Lors- 
que la soliitiori est limpide, on filtre ; on lave lo prckipitk ; on 
siiche et l'on scoritie. I l  faut avoir soin de  ne pas précipiter t rop 
de cuivre. 

Cette m6tliode est très commode pour Irs minerais riches en 
cuivre. P. T .  

IIBuuage de l'oxygène dans le cuirre. - h l .  L .  ARCH- 
RUTT (Min. I n d u s t . ,  1901,  p. 228).  - On prend environ 30  à 
40 gr .  cle cuivr,: en copeaux suffisamment petits pour passer daris 
un  tube d e  3 millirnbtres de diamètre;  on les épuise par l'éther, 
afin de lesdégraisser; on Iesdcssèclie a l'étuve à eaii,puis surSO~I12, 
eton les pése clans un tuhe eii verre d'lbna de 204 riiillinièlres de 
longueur et dcl fi inilliniètres de. d i a m è t r ~ ,  portant en son milieu 
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u n  partie renflée cylindrique de55  millimètresde long et 31 milli- 
métres de  diamktre. 

Le tube est placé au-dessus d'un bruleur  Bunsen à Ilaiiirne plate, 
dans une boite longue en tôle de fcr entour& d'amiante. 

011 le relie avec un appareil producteur d'liydrogbnc et I'on 
fait passer ce gaz lentement pour assurei. la r4ductiori complète 
d e  l'acide ars inieux,  qui se &pose dans le tube. On niaintient la 
température a u  rouge pendant une heure ; après  refroidiçse- 
nient, on pése de nouveau Ic tube. 1'. T. 

Dosmge rolométrirlnc de I'antimoinc. - lI'i1. O .  
PETRICCIOLI e t  D' M A X .  REUTER (Zeits. f .  angno. Chemie, . i g O t ,  
p. ii79).-Dans un beclierglas, on place dcO,5 à 5 gr.,suivant In 
teneur en antimoine, d e  substance finement pulvérisée et tamis&, 
puis on ajoute 50 cc. d'eau chaude et 50 cc. d'HC1 concentré; 
on  cliaufk à 70 degrés, jusqu'à dissolution cornplble de  I'anti- 
moine, ce qui a lieu, suivant la proportion d e  cet élément, en i/S 
l ieure ou une lieure; or1 filtre; on lave avec d e  l'eau clilorliyilri- 
que,  puis avec de  l'eau distillée; on porte le volume du  filtratuni, 
à environ 314 de  litre, en ajoutant un peu d'acide tartrique ; on 
cliautfe a 60-70 degrés,et l'on précipite l'antimoine à l'état de sul- 
fure .  Ce dernier est recueilli s u r  un  filtre lavé avec de l'eau char- 
gée d'hydrogène sulfuré, et I'on fait tornber le  précipiié dans 
le vase ayant servi à la prkcipitation, à l 'aide d e  l'eau clinude ; 
on dissout le sulfure dans environ 50 cc. d'HC1 concentré et I'on 
chauffe jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'hydrogène sulfuré,, ce 
qu'on reconritiit en ajoutant un peu d'eau froide ; en présence 
d'hydroghne sulfuré, il se forme un précipité caractérislique 
rouge orange de  Sb1S3, et, dans le cas contraire, un trouble lai- 
teux produit p a r  le chlorure basique. Dans ct! dernier cas, on 
étend d'eau jusqu'à ce que la liqueur se t rouble ;  on redissout le 
t rouble formé par  addition de  quelques gouttes d'HG1 étendu, et 
l'on titre l'aide d'une solution d e  permanganate de  potasse 
dont le titre a étésoigneusenient établi: La réaction a lieu suivant 
la formule : 

5: SbC13 -1 16 AC1 + 2  KiiIn04= 5 SbCIS -t 4 KCI + 4 MnCle+ 8 H30 

E I ~  employant une liqueur coritenarit 5 gr. 2 7  de  perrnariganate 
de  potasse par litre, chaque m. correspond à f p. 1 0 0  d'anti- 
moine.  C.  F. 

Ilosase électrolytique de l'uranium. - 1131. GAVIT 
KOLLOCK et Etlg. SMITH, (Journ. of. amer. chem. Soc., i 9 0 i ,  
p. 607). - Les auteurs ont obtenu de bons résultats par l'élec- 
trolyse d'une solution d'acétate d'urane contenant une petite 
quantité d'acide acétique libre; les résultats ont été aussi parfails 
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avec les solutions sulfuriqups ou nitriques d'oxyde d'urane. 
L'uranium se dipose sous forme de  sesquioxyde hydraté d'ura- 
nium, qui est calciné et pesé sous la rorme de U308. La dilution 
employée était de145 cc. pour Opr. i a ù gr .2  d'U308 ; la tempéra- 
ture était de 65 a 75 degrés, e t  la durée de l'électrolyse d e  B a 7 
heures. Le courant employé, pour 107 centimètres carrés de  sur-  
face de la cathodelétait de 0,05 à 0,55 nmpEre et d e  4. à 16 volts, 
dans les cas où l'on employait la solution ac>tique, et de 0,02 a 0,Ok 
arnpkre et de 4 a 4 volts pour  les solutions sulfuriques ou  nitri- 
ques. Les auteurs ont obtenu cl'escellents résultats dans la s8pa- 
ration de l'uraniuni d ' n ~ r c  le baryum, le calcium, le magnésium 
et le zinc en solutions acétiques ; la seule précaution à prendre 
consisle 3. éviter autant que possible l'évaporation de la solution 
électrolysée, car  l'hydrate uranique a une tendance a entraîner 
les sels existant dans la solulion, el ceux-ci ne peuvent plus être 
enlevés par un lavage a l'eau. Cette mét!iode ne  peut cependant 
être employée pour séparer l 'uranium d'avec le nickel ou le 
cobalt. H. C. 

Dosage du cbrnine, du kungsténe, du phosphore 
etdo carXmne, d ~ n n  les aciers. - M. A. G. MAC KENNA 
(Procetd .  of the Engin's Soc. of West. Peizsgll;., 1 9 0 1 ,  p .  320) .  - 
5 gr. de 1'Picliantillon sont dissous i chaud dans 30 cc. d'eau et 30 
cc. dlHCI. Si I'on désire doser le soufre, c e  dernier,  qui  se 
dégage sous forme d'hydrogkne sulfuré, est absorbé dans une 
solution ammoniacale de  chlorure de  cadmium, puis évalué par 
titrage à i'iode. 

La solution de l'acier est évaporée a siccité, avec 10 cc. d'Az038 
concentré, reprise par  i5 cc. d'ACI, puis réévaporée. Le tout 
est repris par 40 cc. d'HCI, étendu a 1 0 0  cc. avec de  l'eau dis- 
tillée, puis filtré. 

La silice et l 'acide tungstique, restés sur  le filtre, sont calcinés 
et pesés. On reprend ensuite ce résidu par I'aciile fluorhydrique 
et, par différence, on a l 'acide tungstique. 

Si I'acide tungçtique contient du fer, on le fond avec d u  car- 
bonate de soude et  I'on reprend par  l'eau. L'oxyde de  fer ainsi 
trouvé est déduit du  poids primitif.  

Le filtratum est évaporé avec 60 cc. d'Az03H, jusqu'à expulsion 
complète de  HCI ; on reprend par 200 cc. d'AzO'H, et  I'on éva- 
pore a 75 cc. avec 10 gr. de chlorate d e  potassiuin, afin de pré-  
cipiter le manganèse e t  de  convertir le clirbiiie en acide cliro- 
mique. 

Le bioxyde de manganbse est recueilli sur  un tampon d'amiante, 
et redissous dans IlCl; les traces de fer entrainées sont précipitées, 
sous forme d'acétate basique, r t  le manganèse, reprécipité par le 
brôme, en solution fortement ammoniacale, est pesé. 

Le filtratum est diliié à 500 cc., refroidi a 40 degr&, et  I'acide 
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cliromique est dosé par addition d'une quantité mesurke d'une 
solution titrée d c  sulfate ferreux, l'excès de  ce dernier étant 
&valu4 par le perniariganaie de  potassium 

Dusnyle du plmphore. - 5 gr. d'acier sont dissous dans Az03H 
et évaporés à siccité, la solution étant faci l i tk ,  dans le cas des 
aciers contenant plus de i p. 100 de  clirôine, par  des additions 
d'IICI, faites de  temps en temps avant l'évaporation. La masse est 
redissr~iite dans 90 cc. d'HCl ; on  évapore à siccit6 ; on reprend 
de  nouveau le  résidu par 20 cc d'HCl ; la solution diluce est 
filtrée. 

On la traite ensuite par  35: cc. d'ammoniaque ; le précipité est 
redissous dans 40 cc. d'Az0311, et le pliospliore est précipité par 
100 cc. desolution niolybdique. On agite pendantquelques minu- 
tes et on laisse rcposer pendant u n e  heure  Le pliospliomolyb- 
date est recueilli et pesé sur  un filtre tdré. 

Dosnge du cuvbow. - . 1  gr .  5 d'acier est dissous dans 100 cc. 
d'une sol~ltion à 3 3  p. 100 de clilorure de cuivre et de potassium, 
la dissolution étant fdcilitée par  l'addition de  5 cc. d IICI, faite 
après repos du mélange pendant une demi-heure. Le carbone est 
recueilli s u r  un tairipon d'ainiiinte calciné, puis brûl6 dans un 
courant d'oxygène L'acide carbonique produit est recueiili sous 
forme de carbonate d e  baryum, dans un  tube d'ahsorptiori 

Dosage dn tnngstèiie. - hi.  G .  PARKGR (iI!il~ili!l und 
J I e t ~ / l l z ~ r y ! j ,  i901, p. 505). - Li: minerai,  finerni.rit pulvérisé, est 
fondu dans un creuset d e  platine avec un mélange de  carbonate 
de soude et  de carbonate de  potasse. 

On dissout daris I-ICI dilu6: et l'on évapore h siccité à plusieurs 
reprises pour désliydrater la silice; on reprend avec un milange 
de 1 partie HCI et  6 parties d'eau, puis la silice et l'acide tungs- 
tique sont filtrés. Le manganèse et le fer, en solution sous forme 
cle chlorures, peuvent étre séparés par  la mélliode a l'acétate 
basique, puis titrés au permanganate de potassium. La solution 
filtre limpide et le  lavage se fait bien en employant une eau cliar- 
gée d'HCI. 

Le filtre est séché, puis calciné. Le résidu est pesé, puis atta- 
qué par  l'acide fluorhydrique. La silice est d6terniinée par perte 
de poids. Le r i s idu  est constitué par l'acide tungstique. 

Mélanges de scories BIartin et de fsrine d'og dcigé- 
lstinée coniinc suceédsnés dem phosphates Thoiiias. 
- M M .  W. DAFERT et  PlLZ (Biedermnnns Centralblntt, 1903, 
p.  482) .  - Pour t i rer  parti  de scories provenant de la fabrication 
d e  l'acier Martin,on les mélange avec de  la poudre d'os dégélati- 
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nke ; les auteurs ont euanlin6 lin mélange de ce genre provenant 
de la Silésie prussienne et ont trouv6 les cliitrres suivants : 

Acide piiosplioi~iquc total. . . . . . . . . . . . . . .  16,63 p .  100 
Acide pliospliorique soluble dans l'acide 

c i t r i q u e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,30 - 
Soit comme proportion de soluhilité.. . . . .  83,03  - 

Extérieurement, ce produit se dinërencie trks peu des plios- 
pliates Tliomas ordinaires ; le poids spécifique (2 ,46)  est un peu 
plus faible ( 2 , 9  a 3 ,6  pour les scories autlientiqucs). Avec un ta- 
mis, on peut déjà opércr  une séparation partielle. On peut a r r i -  
ver à une séparation approximative (in préparant des liquides (le 
densité appropriée, dans lesquels on fait tomber le  produit 
suspect. E .  S.  

Analgneq de bismuth hi*iit et raniuit. - M. G .  LCNGE 
(Chenlisch technische Untersuchunpmefhoden, 1900). 

Exannen des éniaux et foriihillté des silicates. - 
MM. KUCH et SEYFERT (The Anal,@, 1902 ,  p. 38).-  Les auteurs 
donnent une règle pour  calculer, d'après leur composilion, le coef- 
ficient de  fusibilité des silicates employés dans l'émaillage d u  fer. 
Le rapport du  nombre de  molécules d'alumine au nombre d e  
molécules du  fondant est divisé par  le  rapport  du  nombre de  
mol~cules  de  silice au  nombre de molécules d'alumine ; ils don- 
nent la formule : 

'Pz 

dans laquelle : 
q = coefficient de  fusibilité, 
T= teneur e n  alumine p.  100, 
K =  teneur en silice p. 100, 
F = la somme des chiffres obtenus en divisant la proportion 
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centésimale des autres constituants chacun par leur  poids molA- 
culaire. 

q représente le point de fusion maximum de l'émail. Avec 
l'aide de cette formule, il r s t  possible de  calculer l'addition ou 
Ics additions qui peuvent être  faites pour  1i;iusser ou diminuer le 
cocfficient de  fusibilité suivant les besoins. 

II. C .  

Dosage du chroinc dans les cuirs. - AI. P. SÇfIROEDER 
(illineral Ilid., 1901, p .  87). - Les cendres de  3 gr .  de cuir 
sont traitées par .4z0311 a 6'0 p. 100 et un peu d e  clilorate de 
potassium ; on évapore i siccité au bain-marie (la solution peut 
ê t re  évaporée deux fois, dans ces conditions, pour  étre sûr de  
l'oxydation du clirônie) AprPs dilulion avec de  l'eau chaiide e t  
filtration, la soiution est évaporke i siccité et l 'on reprend le 
résidu par  I lCl  ; le  clirôme, sous forme de  sesquiclilorure, est 
oxydé, selon la méthode de Clark, par  le peroxyde de sodium, 
l'excès d e  peroxyde d'liydrogéne é:an t enlevé par évaporation 
avec quelques goutles d'alcool. 1.e r(:sidu est traité par 25  cc. 
d'une solution à 10  p. {O0 d'iodure (le potassium et 25 cc. d e  
SOLH2 au 115. L'iode mis cn liberté est titré avec une solution 
décinormale d'liyposulfite de soude. 

Les quantités d'oxyde de  clirbme trouvées dans l'analyse de 
7 écliantillons différents de  cuir  cliromé ont varié de  1.99 à 6.95 
p .  100. P. T. 

U&cumposition des matières alinientnircn pnv leu 
ii~iaroorganismes. - MM. J .  KOKIG, A .  SPIECKliK.llhNS et 
W. BKEhlER ( B i e d e r m n n s  Centralblat t ,  1902, p. 2 E 4 ) .  - Les au- 
t eurs  éludient plus spécialement les décompositions subies par 
les maliéres grasse: ; ils ont  pris pour sujet d'étude la farine de 
graine dc  coton. Ils ont trouvé dans ce produit ditErentes rnoisis- 
sures  ~Euro t iu rn  r u b r z ~ m ,  Ezwotium repens, Penicillium glnzrcum, 
Aspergi l lus  flcwus, dspei-gillas cand idus ,  Rhiaopus nigr icuns  et des 
oidiies;~ et des bact6ries appartenant toutes aux groupes des 
bacilles du foin et des pommes de terre. La végétation des moisis- 
sures  n'est active qu'avec une humidilé supérieure 1 4  p .  100 et 
elle est liée a une perte d e  matibres organiques et  A une augrnen- 
tation d'eau. La perte est exclusivement subie par la graisse dans 
les premiers stades dl: la décomposilion, I'liumidité ce dépassant 
pas 20 p. 100. Quand l'liumidité est plus forte, les corps estrac- 
tifs non azotés sont aussi fortement attaqués, les pentosanes 
beaucoup moins. Les corps protéiques sont aussi attaqués par 
les moisissures, iriais beaucoup moiris ; il se forme des combinai- 
sons azotées solubles dans l 'eau, mais la décomposition ne va pas 
jusqu'h la formation d'ammoniaque. Une petite quantité d'azote 
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parait se dégager sous forme d'azote Aléinentaire. Les bactéries 
attaquent plus particuliérement les corps extractifs non azotks et 
les pmtosanes, très peu la graisse. Les moisissures utilisent les 
graisses aussi bien que les  acides gras concrets et l iquides; la dis- 
sociation se fait graduellement, n'atteint jamais la totalité de la 
graisse ct est diffi:rente selon les microorgariismes en activité. On 
a extrait des cultures d'Asperqil[ils flaôtis et d ' E i ~ ~ d i u n l  wpfm un 
enzyme qui donne de l'acide hutyriqur: de la rnonobutyrine. Les 
graisses sont, pour  la plus grande partie,  trnrisformtks directc- 
ment en acide carbonique et  eau.  E.  S.  

l 'e i iear  eii oxyg+ne dm enux pollii<:cs. - J I M .  J .  
K O N G  et B. HUSNEY EIIrK (Bicderma~is C'Entwllilutt, 1902, p. 1 2 b ) .  
- Ori admet que les poissons ne peuvent vivre dans les eaus  
polluées, et les auteurs ont fait des rcclierclies pour ktablir 
quelle est la quantité inininia d'oxygbne que doit contenir l 'eau 
pour perineltre aux poissons d'y vivre. Ils ont  fai t  leurs expé- 
riences avec un grand réservoir en verre, contenant 20 litres, 
muni de dispositifs pour prises d'eau et d'air:Les poissons (do- 
rades, carpes et  tsriclies) sont restés dans ce bassin jusqu'a 
apparition des symptOmes de  maladie. 

On a alors prélevé des écliantilloris d'air et d'eau, qu'on a 
analysés comme on l'avait fait avant la mise en expérience. On a 
dCtern~iné particuliérement la teneur en acide carbonique et e n  
osygbne de l'air et [le I'eaii,airiçi que le resitlu sec, l 'aii~moniaque, 
l'acide nitrique, I'acide nitreux, l'acide sulfurique et Ics niatihrcs 
organiques. Or1 a conslaté un coefficierit respiratoire très élevé. 
Le rapport d u  volurne de  I'acide carhonique expulsé à celui de  
l'oxygène consomnié est approxiiiiativement 2 : i ,  tandis qu'il 
devrait étre 1 : 1,  si la quanlité d'acide carhonique correspondait 
exactement à celle d e  I'oxygkne consommé. Cela peut s'expliquer, 
en partie, paret: qu'une eerlaine proportiori de  l'oxygène provierit 
de l'acide nitrique e t  de  I'acide sulfurique existant daris I'eau, en 
parlie aussi parce qiie les poissons ont dû  vivre aux dépens d e  
corps qui peuvent donner de I'acide carbonique sans qu'il y ait 
prélèvenient dlox!.gène. 

La richesse de l'eau en oxygérie Loiiiba environ au sixiè~rie de 
la quantité originelle; celle de  l 'air iPtrograda de ?0,91 à 5 , 3 7  vol. 
p .  100; I'acide carbonique de l'air augmenta de 0 , 0 3  i 2'92 vol. 
1,. 100. 

Les poissons, particulibremerit les carpes, qui vivent bien dans 
une eau non courante, peuvent subsister avec une trbs faible 
quantité d'oxyghne dans I 'eau. Ce n'est qu'A une teneur de 0,6 à 
1,6 vol. p.  100 qu'ils périssent ou  paraissent malades. Dans les 
conditio~is norniales, c'est-A-dire dans une eau courarite,la quari- 
tité d'oxygène nécessaire à la vie des poissons est encore plus 
minime. 
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Si I'on considère que les échanges entre  les gaz dissous el l'at- 
mospliére se font très rapidement par  d i ths ion ,  on est en droit 
(le conclure que, dans une eau courante ou trariqiiille, les pois- 
sons nc pbrisscnt jamais ou ne succombent q u a  très rarement par 
suite de la pénurie d'oxyg8ne dissous. E. S. 

D Q S R ~ ~ ?  coloimiini:Urique de 1'~eicle uitriqoa: daiis 
les eflmx. - M. H. KOLL (Ze i t s .  f .  anyewandte Chemle,  1901,  
p. 1317). - L'auteur passe en revue les divel.ses méthodes de  
dosage de AzOW par  l'indigo, la brucine ; il rappelle les métlio- 
des de  Scliulze-Tiemarin, d'IIenriet,  de Kersting, de Nicholson, 
de Knights, de Kostjarnin, de Cazeneuve e t  d e  Diifournel pour le 
dosage dn l'azote nitriqüe dans les eaux. 

L'auteur propose la rndtliorle suivarito : 
On ajoute une solution de O g r .  O5 d e  brucine dans 40 cc. d e  

SO'HZ de densité 1 , 8 i  a 10 cc. de l'eau où  l'on reclierctie l'acide 
nitrique. On agite raliidernent, e t  l'on ajoute le inélange à 70 cc. 
de I'eaii placée dans un  tube de Ileliner. L'eau dont on s'occupe 
ne  doit pas contenir plus de 50 inilligr. d3hzO"I par  litre, car la 
coloration ne serait  pas nette. Or1 p r é ~ i a r o ,  d 'autre  part,  une solu- 
tion de Ogr. 1871 de ni t ratede y t a s s i u r n  dans un litre d'eau dis- 
tillée. Pour le dosage, on prend 5 cc. au ininimum de cetle solu- 
tion, ce qui correspond O inilligr. 5 ~ I ' A z ~ ~ I I .  

On opére conime précédeniinent, en ajoutanl le niélan,ae de 
brucine et d'eau à 7 0  cc. d'eau distillée. Dans le cas ou I'on 
n'emploie que: 5 rc.  de solution de  nitrate, il  faut l'étendre i 
40 cc.  

On laisse les colorations se produire pendant le mênie temps 
e t  on les compare.  

La solution d e  brucine doit ê t re  fraîchement préparée ou dater 
au  plus de la veille. 

Lorsque I'eaii contient moins de 10 milligr. d'Az04H par litre, 
i l  faut réduire  son volume par évaporatiori. 

L. L.  

D D ~ R ~ C  valiirnitriqne des nitriten danfi l'urine. - 
M. P. GEKLINGER (Zeits f .  angeu:nnr/te Chemir. 1901, p.  1250).  - 
L'auteur étudie la méthode de Gailliat iitilisanl l'action d'un 
nitrile métallique sur  une solutiori neutre (le clilorhytlrate d'airi- 
moniaque et  donnant naissance à un tl6gagernent d'azote. L'au- 
teur propose un appareil se composant essentieilernent d'une fiole 
conique, communiquant, d'une part,  avec un azotomi.tre 1 l'aide 
d 'un réfrigérant i reflux, et d'autre part, avec un appareil à acide 
carbonique ; cet te  fiole est suririont&e d 'un  cntorinoir à robinet; 
le réfrigérant à reflux a 15 centirrièlres d e  longueur, et le tube qui 
le relie a I'azotomktre est muni d'un rohiriet h l'émeri. On place 
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dans la fiole la solution d e  chlorliydrate d'ammoniaque bouillie ; 
on la chauffe jusqu'a l '~l iul l i t ion,  en faisant passer un courant 
d'acide carbonique! pour purger l'air ; on fait tomber dans cette 
soliitiori uri volumc exaclernent mesuré de solution nitreuse ou  
d'uiine, a l'aide de  l'entonnoir a robinet, qu'on lave avec quel- 
ques gouttes d'enii distillée. 

Le mélange d'acide carl~oniqiie et  d'azote est recueilli dans 
I'azotomktre sur  une lessive de potasse. IJ1iippareil est lavé rapi- 
dement par le coiirant tl'ac.ide carboriique, et I'nph-atiori dure  (le 
15 a % O  minutes. D u  volume d'azote d6ga3.6, ramené à O degré et  
à la pression de 760, on déduit la teneur en nitrile d'aprks 
l'équation : 

AzI14Cl f MhzO" MC1 + Stleù + AzP. 

La présence de  nitrates ne gêne pas; il en est de même de 
I'urCe celle-ci dégageant le même volume d'azote en agissant s u r  
l'acide nitreux, qu'en d6ga;erait le  clilorliydrate d '~minoniaque  
placé dans les mêmes conditions. Des essais coinparatif3, faits en 
eniployarit cetle rri6tliode, celle de Gailhat et le titrage par le per- 
manganate de potasse, ont donné des résultats sensiblement con-  
cordants. L. L. 

RéaetIf de I'mlhnmine nrinalre. - M.  POLLACCI 
(Giornale di f u ~ w n c i u  d i  Tvieste ,  1901, p. 435). - Ce réactif est 
composé de : 

Acide tartrique pulvérisé . . . . i g r .  
Sublimé corrosif pulvCrisé . . . . 5 gr .  
Clilorure de  sodium p u r .  . . . . 10 gr .  

Dissoudre dans 100 cc. d'eau distillée ; ajouter 5 cc. de for- 
nialdéhyde à 50 p. 100 ; mettre dans un tube a essai 2 cc. de  
réactif et verser à la surfaco, avec pin8caution, pour éviter le 
mélange, 3 ou 6 cc. d e  l 'urine a analyser. L'albumine patliolo- 
gique donne iinmédiatenient naissance a un anneau blanc à la 
zone de séparation des deux liquides. L'albumine physiologique 
normale donne une réaction au bout de 10 a 19 minutes seule- 
ment. Sensibilité, 1/370.000. A .  D. 

t~rclierciie de l'acide urique. 31. le 1)' E. IiIEGLER 
(R.'iener. med .  B lr i l t em,  1904.  p. i8Y) .  - A  5 cc. environdu liquide 
à exaniint r ,  on ajoute une toute petile goutte d'acide pliospho- 
niolgbdique; on agite, et l'on ajoute 10 à 15 gouttes de les -  
sive de  sou le  conccntréc. En p r k e n c e  de l'acide urique oü 
d'urates, la liqueur prend immédiatement une coloration bleue 
intense. 

Cette réaction est extrêmement sensible e t  permet de déceler 
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j usqu'a O gr. i d'acide ur ique dans i litre d'eau. En présence de 
traces de  ce corps, la coloration bleue se manifeste également, 
mais  elle disparaît au bout de quelque temp;. La guanine, l'al- 
loxane et  I'alloxaritine donnenl aussi cette réac,iion. 

C .  F. 

Sur la teiieiir du beurre en ncltles; g r a u  V O I H ~ I I S .  - 
RI. P. VIETH (Riedermrznns Ce,ltrrilhdt, fëvrier 1904, p. 423) - 
Gn sait qu'il arrive souvent que des beurres  non ntlultérés aient 
un indice de Reic1iert.i)Ieissl inférieur à 2 L .  Pendant les annies 
1899 et  1900, l'auteur a fait tuuteuneshrie  d'essais comparatifssur 
plusieurs beurres provenant d r  laiteries situées daris quatre régions 
différentes : l'embouchure d e  l'Elbe, I'emb~iucliiire du Weser, la 
Frise, occidentale et  orienlale. Dans toutes les laiteries, l'indice 
de Reichert-Meissl tomba, en automne, au-dessous de  25 ;pour trois 
d'entre elles, il descendit au.dessnus c'e 2 4  et, dans deux laiteries 
de laPrise, il descendit au.dcssoiis de 2 3 .  De pliis, les variations ei 
les valeurs moyennes sont restées les niSnies pendant les époques 
correspondarites des deux annhes, dans chacune des laiteries con- 
sidérées. On constata les chiffres les filus élev6s au printemps; 
les valeurs diminuèrent alors graduellement, pouralteindre lear 
point le plus bas en octobre etnovenibreet  pour renioritcr ensuite 
assez rapidement vers la riioyeririe. 

L'époque d e  gestation a une grande influence sur la coiiiposi- 
tion du beurre  ; le chiffre de  Reicliert-.\.Ieissl diminue a inrsure 
que la période de lactation avance, et il atteint son point le plus bas  
avec le  vieux Liit ; cependant l'autour n'a pas cricore pu déler- 
miner  avec certilude quelle part d'influence on doit attribuer à ce 
sujet aux diffërents facteurs capal)lcs de modifier la sécriition 
lactée. E.  S. 

F~ïsificatùan de l'essence ale 1~f-rgamofe. - 31. D. 
SALVATOR GULIA (Chemist and ürzlgylist, !!IO 1 ,  ( 2 ) ,  p. 3 8 3 ) .  - 
Une nouvelle falsification de l'essence de bergamote consiste a 
l'additionner d'essence de  térébent!iine prkalablement saturée d e  
gaz clilort~ydriqiie. Le dhrivé cliloré obtenu est décomposé dans 
la saponification par la potasse alcoolique ; on peut ajouter ainsi 
5 a 10 p .  100 d'essence de térébeiitliine sans altérer sensi- 
blement le poids sp6cifique, le pouvoir rotatoire et mériie le 
ctiiKre de  saponification. On peut reconnaitre cette fraude par la 
distillatiori fractioiint!e, mais on y arrive plus rapidenierit eii 
évaporant à siccitk, dans une capsule de  platine, quelques 
grammes de l'essence suspecte avec de  la potasse alcoolique; 
après  calcinalion, le  résidu, repris par  l'eau, donne les réactions 
des chlorures. A .  D. 
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nICthodes d'analyse den lal~oratoii~cs d'aciéries 
Tlioiiiau, par  G.  Weuc~r.ii:s. 1 vol. d e  117 p a y s  (Iitirarigcr, éditeur, 
15, rue des Saints-Pères, t'aria!. - L'auteur  a destine ce volume aux 
aides-chimistes ernployks daris les  1nbor:itoires iiitlustriels. Aussi, n'y a - t -  
i l  fait Figurer que  les rr~étliodes pratiques adoptées d a n s  ccs laboratoires .  

Les rnetliodes déciiles sont, pa r  leur  simplicité relaiive et  leur  exacti- 
tude suflisnnte, les plus fn,~ilerncrit applicables au travail pa r  série des 
grands laboialoires métallurgiques. Le travail analytique de ces lahora- 
toii'es est, en efTet, devenu presque ~i iécanique,  à cause du g rand  nombre 
ilc dosagcs à faire. II existc, cri Westplialie, des laboratoires ou l'on effec- 
tue, en rnoyeiine, d e  380 à 400 dosages pa r  jour  (celui d e  Kote Erde, 
près d'Aix-la.Çhapelle, p a r  exemple). A Micliei-ille, on a fail couramment  
,ï.600 dosages par mois, et, à I)ifferil:iiige, 8 500 ,  avec un personnel de six 
cliiinistes et manipulatciirs seulement. Ce chiffre d'arialyses correspond k 
uii peu plus d e  7 dosages par  charge d'acier produit,  moyenne sensible- 
merit constante dans un g rand  norrihre tl'acibries 'ïliornas. 

Le premier cllapitre du volume est relatif h l'éclianiillonnaçe. le second 
i la préparation des liqueurs titrées, e t  le troisiérne aux niéthodes d e  
dosage, à I'arialyse des corribustibles, des  minerais de fer, d e  manganèse, 
des :ailiers, des foutes et des aciers, au dosage dc l'acide pliospliorique 
total cl soliiblc des scories Thomas,  etc. 

Le volume d e  M. Wcncelius  est un d e  ceux que rie peuvent s e  dispenser 
de lire les çIiirnistcs arialystes ; ils y trouveront les reriseigrieirieiits les 
yliis pratiqum et les plus précieiix. 

Les coiiil~iintil~les salitles, lirliiiclen, gmzeux (rlnalyse,  
ddle~~rniiuzlion du poicvoil. calorifiqiie), par  II.-J. I ' i ~ i ~ r ~ i ~ s ,  cliirniste 
conseil du (( Crreat Gaslern Iiailivay n, traduit de I'ariçlais d'aprks la troi- 
sibme édition par J .  ROSSET. L n  vol. tic 162 pages! avec 45 iig. (Gau- 
tlrier-Villars, éditeur, 53, quai des Grands-Augustins). Prix : 2 fr. 73. - 
Les combiistihles sont la  base de presque toutes les industries, soit 
qu'elles consisteiit à transformer l a  chaleur dégagée par  leur  combustion 
en travail mécanique, comme dans les machines A vapeur, à pktrole ou à 
gaz, soit qu'elles aient pour  objet de faire servir cclte chaleur à la  t r am.  
formation des produits naturels en malieres commerciales, comme en 
métallurgie. Dans toiis les cas, il est inrlispensahle de connaitre l a  valeur 
exacte du comlmt ib le  qu'on emploie, valeur qui dépend,  non seulement 
de son pouvoir calorifique, iiiais aussi d e  sa composition chimique. On 
conçoit-donc toiit l'intcrêt d 'une analyse exacte tics comliustibles: 

Donner les inétliodesles plus sirnplestl'annlyse des cornbustihlessolides, 
liquides e t  gaïeux,  c t  iridiquer les pioçhlks d e  dCtcrriii~iatiori de leur pou- 
voir calorifirliie, tel est le but d e  ce petit ouvrage. Le livre se termine 
par des tableaux contenant des résultats iritéressants au point d e  vue d e  
la  coniposition et d e  la  puissance calorilique d e  toutes sortes dc cornbus- 
tiblcs industriels, depuis la houille jusqu'au pbtrole et  a u x  gaz d e  çnzo- 
gènes et de hauts  fourneaux. 
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Ce livre, qui a étii bien acciieilli en Angleterre, oii il a eu trois Cditions, 
intéressera certainement les cliirriisles français, qui  y trouveront d'utiles 
renseigneincnts, 

Les vins rl'Alg&rie. par  le Ilr I<VESI)I:E. 1 vol. de 136 pages avcc 
27 fig. et 3 planclics Iiois texle (Sociblé d'éditions scieiitifqucs, 4, rue 
Antoine-Dirbois Par i s ) .  1'1-ix : G Fr. - 11. 17vcsqiie a exposk dans cet ou- 
vrage les rerlicrclics qu'il  a elTectuCes s u r  les vins d'.\lgéiie ~ieridarit s û n  
s6;our i Pliilil)lieville,oiiil était appelé joiirncllciricnt i expertiser Icsviii~. 

JI. Evesque a aiialysé un graiid noiiibre d e  vins d 'Alg l r i e ;  il a conslate 
que  ces vins ont  souveiit une constitution dd'cctueuse; il en a rcclier- 
cl16 les causes. .\II cours tic ses recl iercl ie~,  i l  a Eté arricné à Pluilier tl'une 
nianiére toute pai~ticuliki~e I',iciilité vulaiile iles viris. Au'si,est-ce l'cxpoïé 
de cette tlerniitre qiicstion qiii coiisliiiic la parlie la !iius originnlc et la 
plus inléressarite d e  son travail.  

AI. Evcsqiie rie s'est pas borné h effCctuer le dosage des acides volatil!: : 
il a reclierclié quelle e n  est la nature. II a nlipliqirE, pour c h ,  la rnciliotle 
de I)!rclaux. On t r o u w i a ,  A la iiii du \-olnrne, dcs courhes trés soigriies. 
montrant la nianiére tloiil se coniporlciil A la  distillation les méliiiiges 
d'acides vo1;tils. 

L'ouvrage rie JI. Evey i ie  sera lu avec grand ~irot i t  par les cliiriiisies 
qui s'îicciipcnt des qiicslions d'uiiio a g i e ;  c'est un exce!lcnt travail, su.- 
cc;)tiblc de guider les viticiilieurs algériens dans  u n e  bonne voie. 

S .  H .  

T R ~ ~ ~ R U X  sjnopiliqiies p i i r  I'esaincii I~cir.ti.riolo- 
g i q m c  de l'eau7 par  P .  Gt i i i i ,~~ ,  pliariiiacicri d e  I r e  classc. 1 ~ o l .  tic 
7 2  pages avec l i  f i g u r c ~  :J.-l) .  UailliCre et fils, éditeurs, 19,  rut; Ilaute- 
feuille). Prix (lu FOI .  c;~rturirié : 1 Sr. 50.- Ct: pclit V O ~ L I I I I C ,  q u i  appai,lieiii 
B lasi;rie [les Tahltiaiix s!~riiiptiqiie~ liii1iliii.i Iiar In 1iIir:iiric Il:iillihrr,, rtisiiirie 
d'une rnnriière très coinlili:ie les coii~i;iissaiices que  doikcnt posçktlei les 
cliiinistcs cliarçé:: tl'efYectuer 1':iri:ilyse baciéiiologiqiie tlcs eaux. 

La pieniikre p r t i e  traite des appareils et réncli8's, d e  la préparation des 
rriilieux rie cul ture c l  tics prises t1'~cliaritillon. 

La sec:orirle pal tic es1 la p l ~ i s  iiiiporlarite ; c'est la rriarclie gériériile de 
l'analyse tiactériologiqii~ ; elle donne In description da I 'cnseaiciici~~n~iit 
des &il:eux de cullure, de la niirriération des :.crrnes et  de la carac1Cris.i- 
tion des principaux d'entre eux. 

linfin, l 'aulcur, dans la troisième partie, tloniic les caractkres des eaux 
potahles. 

Lc petit volurrie d e  11. Goupil est iiii excellent guide pratique pour l e  
travail tiu laboraloire. 

Tal~lenus synaptiqiiea po111- I'ewuiieu des tinsiis et 
I'niialyse des Lil~iws textiles? par le Dr C. VASCET,  p!iarrnacien- 
niajor d e  l 'armée. 2 vol. de 7 8  pages, avec figures (J.-B. Bailliire et fils, 
éditeurs, 19, rue IlauteFeuille). Prix d u  \ol .  cartorinE : 1 fr.  SU. - Cc 
travail est, comme le dit le IV Jlangct daris s a  preiace, l e  résur116 [les 
nombreux travxux parus jusqu'à ce jour s u r  le sujet  traité par lui. 

L'auteur passe cn rcviie les principales fihres qu'on trouve dans le 
conirricrcc. Il étiirlic, non seulement la nature du texiile, mais il durine 
aussi les indications permettant de proceder à l'exairien physique de la 
qualité et à la reclierclie des défauts d u  tissage. 
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On g trouvera une sCrie d e  tableailx microcliirniqiies permeltant  d e  dif- 
ferenciei. les fibres entre  elles. 

M .  BIangct, ayant reinarqué qiie toutes les réaciions indiquées par  les 
aatcurj ne se  prorliiisent pas toujr)iirs akec la netteté dksirable par  le 
fait des nianipulations cliiiniques résiillant d e  la te inture,  a inultiplié les 
rkactions cliiiniques et  iridiqul' u n e  méthode mixte qui  olivie à ces incon- 
vénients. 

Ce petit ouvimage, qui est très s o i p e u s e m e n t  fait, es t  donc susccptiblc 
de rendre des services aux praticiens. 

NOUVELLES ET KENSEIGNEMENTS 

Il6glementatinn clc la sitbricutlon et de la veute 
cle IR maceliarine. - E n  4900, le gouvernement  avait déposé, sur  
le Bureau dc la Clianibre des rlepuli.s, un projet dc loi concernant la 
réglementation de la fabricalion et  de la  vcnte de la saccharine, projet 
qui portsit que l'emploi tlc la saccliarine n e  tlcvait é l rc  permis q u e  pour 
l'usage de la tliérapeiitique e t  que  la \ e n t e  n'cri serait faite que par  les 
pliarrnaciens, qui deviendraient coniptablcs dcs q:iantites de saccharine 
entrant dans leur officine. 

Ce projet ayaril dormi paisiblement dans  les arcliives d e  la  Chambre, 
le gouvernement s 'cst décidé ii rècourir au procédC qu'il eniploie malhcu- 
reusernent trop frkquemment lorsqu'il tient a u  votc d 'une  loi proposé par 
lui, procédé qui consisle à iiitrorluire celle lui rl;iris la loi d e  firimces; eri 
procédant ainsi,  le gouvernenient sait parfaitenient quc  les iiitéressls ne 
pourront pas intervenir pour faire entendre lcur voix, comme ils le 
feraient s'il s'agissait d'une loi ordinaire, examinl'e par  une  Coniniission 
spbciale, dbsireuse de s 'éclairer avant  d'arr6lcr ses risolutions. 

Dc~ar i t  la Cliarnhre des dfputks,  les articles de la  loi d e  finances rela- 
lifs ii la fal~ricatiori el ii l a  veule de la saccliarine n'ont soulev6 aucune 
ohjeclion; devarit le Sénat ,  quclques observations ont  été préscntées par 
J1lI.Duval et Maxime Lecomte, mais il n'en a été tenu compte que  partiel- 

~ .~ 

lcrnent. E n  dcfinitiw, lesdits articles ont e te  votés tels que nous les 
publions ci-dcscous, d'aprés le J o w n a l  Of/iciel du 30 mars 2902 : 

Art. 49. - Est interdit,  pour tous usages autres q u e  la  tliérapeutique, 
la pharmacie et  la préparation d e  produits non alinientaires, l'emploi de 
la sacctiarine on de toute autre substance édulcorante artificielle, pussE- 
dant un pouvoir sucrarit supérieur k celui d u  sucre d e  canne o u  de het- 
tcrave, sans en avoir les qualités nutritives 

Art. 50. - La fabrication destliks substances n e  peut avoir lieu que 
dans les usines soiirnises h l a  surveillance pernianerite du service des 
contributions indirectes. 

Les frais d e  surveillance sorit ii la çliarge des fabriçariis. Le décompte 
en sera arrété annuellement par  le ministre des finances, d'apres le nom- 
bre et le traitement des  agents attacliés k chaque usine. 

Art. 31. - Les quantitki, t'ahriquées sont prises en compte e t  la vente 
n'en pcut Ctrc faite qu 'k des ptiarmacicns pour les usages tlibrapeutiques 
ou pliarrnaceutiques. 

Eri ce qui coricerrie les livraisons faites aux  industries qu i  utiliseronr 
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les  substances visées à l'article 49 k des usiigcs autres  que  la préparation 
d e  produits alirneritnires, un rirglernent d'administration j)ubiique déter- 
minera les conditions (le livraison et  les justifications d'crnploi. 

Ar t .  52. - Les pharmaciens sont comptables des quantités qu'ils ont 
reçues. 

Ils devront  porter s u r  u n  registre spécial, coté et  paral!lié, les quaiilités 
l i v r e ~ s  en nature, cellcs employCes pour la prkpar:ition des mhiicarnents, 
avec la désignation de ces métiicar&mts, la-ci;ite, s'il y a lieu, de I'ordon- 
nance du niridecin, avec son nom et  son adresse, le nom et la demeure du 
client à qui auront  été livrks Ics sul~stances en nature ou les niédicameiits 
composés avec lestli tes suhstances. 

Les infraciions aux dispositions tlii presciit article seront conslatées, 
et les procès-verbaux  dressé^ tlaiis ies foi~riies p r h i i e s  Iiar les lois et 
r é ~ l e i n e n t s  s u r  l'exercice de la pliarniacie. 

Art. 53. - Sera  puni d 'une amende de 3 0  fr. a u  moins, de 10.00~3 
au plus : 

Quiconqiie aura faliriqué ou livré les su5sl;inces d2signi .e~ h l'article 69 
en tleliors des cnntlilioris prkviies par  la présente loi; 

Et quiconque aura sciemment exposé, rnis en vente ou vendu des pro- 
duits alinienlaires (hoisaons, oonserves, sirops, eic.) inélangc!s desilites 
substances. 

Lü confiscation des ohjcts saisis sera prononrik.  
Art .  N i .  - Des tlécrets tlétcrrriinerorit les obligations des fabricants, 

ainsi q n e  les forninlitiis R reniplir pour la  circiilntir~n des suhstances 
désigriécs l'article 49. 

Lcs contraventions aux dispositions des décrets pris en e.xEciitinri [III  
ppéserit article et  di] paragraphe 2 de l 'article 31 seront  punies d'une 
amrnde  de 100 9 1.000 fr. 

Ar1. $5. - Er1 cas de récidive, les périalilEs &diclées pa r  les ariiclcs 
53 ct  54 ci-rlessns s ~ r o n t  doublées. 

L'arlicle 163 du Colle péris1 sera applicable, ménie en cas de  récidive, 
aux délits prévus aux articles 53 et 5 ; .  

Le sursis ,1 l'exlciition dcs peines d'arrien~le édictées par lès articles 53 
et .'ii ci-dessus ne pourra Ptre prononcé en vertu d e  la loi du 
26 niars 1891. 

Art .  5ti. - Les dispositions contenues dans les articles 49 à 55 de la 
urésente loi sont applicables à 1'AIgerie et aux colonies. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS 

S o u s  informons rios lecteurs qu'en qu;ilik! de secrl lnire  gi:riéi.;il (lu Syn- 
dicat des cliirnistes, nous nous cliargcons, Iorsquc les rleniniides et les 
oiTres le permettent, d e  procurer iles cliiniistes aux  iiitlus~riels qui en ont 
besoin et  des places aux chimistes qui  sont In recherclie d'un emploi. 
Les insertions qiie nous faisons dans  les Annales sont  absolument çrn- 
tuiles. S'adresser 2 11. Cririori, 43, rue Turenne,  Paris 3 0 .  

Le Gel-ant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Reche~che de la gélallne et de la gélose dans les 
co~~fitures, 

Les cmfitures bien préparées doivent leur consistance aux 
composés pectiques contenus dans les fruits avec lesquels elles 
sont fabriquées. 

Aujourd'liui, le commerce des confitures artificielles étant une 
véritable industrie, on a cherché à communiquer  la consistance 
de gelée à des produils rie contenant que peu ou mSme rie con- 
tenant pas de  fruits. A cet effet, on a emplayé la gomme, les 
principes végétaux riches en mucilage, la gélatine et la gélose. 
C'est surtout a cette dernière subslance, lout à fait inoffensive, 
inodore, possédant u n  pouvoir ~Clifiant considérable, que Ics 
fabricants se sont adressés. 

Déjà en 1879,  M .  RIh ie r ,  profcsseur à 1'Ecole de médecine e: 
de pharmacie de  Nantes, signalait une falsification corriplète de  
la gelée de groseille. La préparation, à peine dCguiske sous le 
nom de gelée yroseillee, était uniquement coniposi.e de  30 p. 100 
de glucose, acidulde d'acide tartrique, colorbe par la coclienillt., 
le tout gélatinisé p a r  la colle du Japon. E n  présence de ces rcsul. 
lats, et après urie étude approfondie, M .  JIénier indiquait, pour 
la reclierclie de la gélose, un procbd6 basé sur  ce que les algues 
marines, d'ou elle est extraite, retiennent, pendant leur période 
'de végétalion, une proportion assez considérable de diatomées 
qui s'y sont i n c r u s t h .  Au nombre d c  ces diatomées, il faut cilcf 
le Gram~~mtophova ~ n a r i ~ l i z ,  les Cocconeis, e t  surtout 1'8racii1ioidis- 
czls jnponicus, dont la forme est tout à fait caractéristique (1). 

.4ctuelleriient encore, la mêtliodc cmplogée au laboratoire 
municipal de Paris, pour la reclierclie dc la gélose, est la suivante : 

K On soumet ii la dialyse 100 gr .  de confitures ; les substances 
(( qui restent sur  la membrane dii dialyseur sont filtrées, ce qui 
<( permet d'isoler la gélose insoluble; le filtre et son contenu 
« sont brû1i.s au moyen d'un mélange d e  1 partie d'acide sulfu- 
« rique et d e  3 parties d'acide nitrique; lorsque I'atlaque est 

(,i) Voir Traité des altérations et falsifications des substances alirnen- 
lazres, par M M .  Villiers e t  Collin, p. 833, fig. 55i. 

Jorn 1902. 
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- Bon - 
« terminée, on étend d'eau, et on  laisse reposer pendant vingt- 
(( quatre heures ; on  décante doucement el l'on examine le 
n résidu au microscope. Si l'on y découvre la présence de 
K I'Arachnoidiscus japonicus, on peut nettement conclure à la 
<( présence de la gélose dans les confitures examinées. n 

Ayant eu l'occasion de recliorclier cette substance dans des 
confitures falsifiées, e t  n'ayant pas, dans plusieurs cas, ren- 
conlré la di~i tomée caractéristique, nous avons effectué sa re- 
cherche sur  la gélose elle-même, telle qu'elle est utilisée 
dans le commerce. Nous avons alors constaté que, si  certains 
écliantillons ne laissaient aucun doute a u  sujet de la présence des 
diatomées en général, e t  de l!drachnoirliscus en particulier, d'au- 
tres, au contraire, contenaient un  petit nombre  de carapaces 
siliceuses, et, parmi elles, de  très rares petits débris  d'Arachnoi- 
discus peu caractéristiques. 

11 n 'y a rien d'étonnant, dans ces conditions, q u e  les Qlérnents 
e n  question aient pu nous échapper dans plusieurs échantillons 
d e  confitures. II faut admettre trbs proba1,leinent que  la gélose 
nous arrive aujourd'hui dans le commerce a u n  plus grand état 
de  pureté qu'autrefois. 

D'autre part,  nous nous sommes informé pour savoir comment 
on  utilisait la gklose dans la préparation des  confitures à bas 
prix, et nous avons pu nous rendre compte que ,  chez certains 
fabricants, cette substance est dissoute dans l'eau bouillante avant 
d'être employée et que Id solution est filtrée sur  des chausses feu- 
trées au papier.  Cetle dernière manipulation est effectuée gr& 
h un courant de vapeur d'eau qui conserve a la solution une flui- 
dité rendant possible la fiIlration. 

I h  p r h e n c e  de  ces faits, l 'absence de  I'Arnchtzoïdiscus, dans la 
recherche effectuée par  le procédé d e  M.  Ménier, devient insuf- 
fisant pour permeltre de conclure. , 

Nous avons reclierclié un  mode opératoire pratique, permet- 
tant de caractUriser la g6lose par  sa  propriéth la plus nette : la 
formation d'une g e l k  avec l'eau, et cela après avoir éliminé des 
Iiqueurs toutes les substances capables de  se  g&lifier. Le principe 
du  procédé que nous conseillons est le suivanl : 

Après avoir détruit les mucilages par l'ébullition, séparé par 
la chaux les matières pectiques, et, s'il y a lieu, la gélatine par 
insolubilisation à l 'aide d u  formol, le liquide est concentré par 
évaporation ; abandonné ensuite au refroidissement, il se prend 
en gelée s'il renferme de la gélose. 

Deux cas sont donc à considhrer, suivant que  les confitures 
renferment OU non de la gélatine. 
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La recherche de la gélatine se fera par  l e  procédé ordinaire- 
ment employé, qui consiste A ajouter a 20 gr .  d e  confitures 100 cc. 
environ d'alcool a 90°, en ayant soin d e  verser l'alcool peu a peu 
en agitant; on laisse déposer pendant deux ou  trois heures  ; on 
décante doucement ; on  met d e  côtk un peu de  précipité, et I'on 
dissout le reste dans l'eau e n  chauffant léghrernent ; on verse la so- 
lution dans deux tubes a essais; dans l'un d e  ces tubes, on  ajoute 
quelques gouttes d'une solution de  tannin;  dans  l'autre, on ajoute 
quelques gouttes d 'une solution d'acide picrique. La gélaline 
donne, dans le premier  tube, un précipi téde tannate d e  gélatine; 
danslesecond,un précipité d e  picrate de  gélatine.Enfin,on cli;iuRe, 
dans un autre tube à essai, avec de  la cliaux vive, la portion de  
précipité mise a part.  La gélatine détermine un dkgagement 
d'ammoniaque qui bleuit le papier d e  tournesol, et donl l 'odeur 
est caractéristique. 

La recherche de la gklatine étant ainsi effectuée, on  décèle la 
gélose de la manikre suivante : 

PREMIER CAS : Confitures contewmt  de la gélutine. - On met 
30 gr. d~ corifitures dans une capsule en porcelaine d e  250 cc. ; 
on ajoute i ù  cc. d'eau, eL I'on cliautre pendant quelques instarits 
au bain-marie, en agitant ; lorsque le  mélange es t  bien liquitlc, 
on retire la capsule du  bain-marie, e t  I'on y ajoute peu a peu, eii 
agitant, 150 cc. d'alcool a 9 5 0 ;  on abandonne au repos pendant 
1% heures ; on décante avec soin la liqueur surnageante, d i s o r -  
mais inutile ; on verse, sur  le précipité adhérent aux parois d e  la 
capsule, 50 cc. environ d'eau distill6e ; on porte  a l'ébullition 
pendant quelques minutes, en agilant ; on verse de l'eau de  cliaux 
jusqii'à réaction franchement alcaline au tournesol ; on fait 
houillir pendant deux  o u  trois minutes ; on retire du feu ; o n  
passe sur  une toile fine, afin de  séparer  le précipité gélatineux de  
pectale de cliaux ; on  traite la liqiieiir limpide par  Urie solution 
d'acide oxalique à 4/20, jusqu'a rhaction neutre  au tournesol ou  
très légèrement alcaline (un excbs d'acide oxalique nuirait dans 
la suite) ; on concentreau bain-marie jusqu'a 30 cc. environ ; on 
verse dans la capsule 2 cc. de  formol (solulion du commerce) ; 
on agite et  l'on évapore a siccilé ; on reprend le contenu de  la 
capsule par50 cc. d 'eau;  on fait bouillir pendant quelques minutes, 
en agitant constamment, e t  I'on liltre sur  u n  filtre placé dans u n  
entonnoir h iiltratiori chaude. Si I'on ne dispose pas d 'un  enton- 
noir à filtration chaude, on opère avec presque autant de rapidit6 
en filtrant sur  un fillre a plis, fait de préférence avec les filtres 
Sclileicher el Schüll, à condition de mettre l'entonnoir s u r  une fiole 
poske sur lecouvercled'un bain-marie ; on concentreau bain-marie 
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le filtratum, jusqu'au voluiiie de 7 ou  8 cc. au  maximum, en ayaht 
soin d'agiter d e  temps en temps, d e  manière à redissoudre lessub- 
stances qui se déposent s u r  les bords de  la capsule ; on verse dans 
un tube  à essai, et l'on abandonne a u  refroidissement. Si les 
confitures examinées contiennent de la gélose, on obtient une 
gel6e consistante, permetlant de  retourner  le  tube sans en ren- 
verser le contenu. 

D ~ . : u x I ~ E  CAS : Confitur~s ne contenant pas de gélatine. - C'est le 
cas gén6ra1, car  il est kvidemment t rès  rare  de  rencontrer à la 
fois, dsns les conliturcs, de  la gélatine et de  la gklose. 

On ophre comme précéde inm~nt ,  en ayant soin de concentrer 
la liqueur cléharross6e du  peclate de  cliaiix (et traitke par l'acide 
oxalique) jusqu'a réduction à 50 cc. ; on  filtre dans l'entonnoir ?i 

filtration clisude ou sur  un filtre à plis, ainsi que nousl'avons indi- 
qudplusliaut,  et l'on concentre au bain-marie jusqii'à rkduction a 
7 ou 8 cc aumaximuin.  Le produit obtenu. mis dansun  tuheàessai 
elabandonné au refroidissement, fournit, comnie précédemment, 
si les corifilures reriferrrient de la gélose, une gelke consistante, 
permettant de  retourner le tube sans en renverser le contenu. 

Si les confitures à examiner contiennent des fruits entiers ou 
des fragment de fruits, on a soin di: les Alirriiner, soit en préle- 
vant une portion de  confitures qui en est exempte, soit en fai- 
sant bouillir avec de  l'eau les confitures, passant bouillant sur 
une toile et concentrarit le  filtratuni jiisqii'h c e  qu'une petite 
portion, mise sur une assiette, se prenne en gelée par le refroi- 
dissement ; on se trouve ainsi ramené au cas génkral. 

1,orsqii'ori effeetiii:, par Ir, procédé ci-dessus iridiqub, la reclier- 
clle d e  lagclose dans (les corifilures contenant du sirop de glucose 
d u  commerce, le p r k i p i t é  produit par  l'alcool est très volumi- 
neux. Dans c e  cas parliculier, or1 a soin, pnur la filtration dans 
l'entonnoir à filtration chaude, d'avoir un  volume d e  liqueur de 
100 cc , au lieu de  50 cc., afin d'6viter une filtration par trop 
lente. Disms, d'ailleurs, qu'en gériéial on n'a pas à reclierclier 
la gélosc dans des confitures contenant du  s i rop de  glucose, car 
ces confitures sont presque toujours vendues comme confitures de 
fantaisie, ce qui rend inutile la recherche d e  la gélose. 

Etude sur le nritroinktre, 
Par LI. DEXICIIEL. 

Le natrornètre a été imaginé en 1 8 i 4  par  M .  Pésier, pour doser 
la soude dans les potasses du  commerce. 

La description d e  sa métliode, donnée à cette Bpoque, était 
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$puisée depuis longtemps; l'auteur l'a reproduite e n  1897, en 
donnant le mode d'emploi d'un instrument plus parfait que  le  
premier. II dtklare, cependarit, que  l'ancien nütrorriEtre est resté 
suffisamment exact pour  les besoins de la pratique industrielle, 
et il en a reproduit la description en appendice dans sa brochure. 
Celle-ci, toutefois, rie rcriferirie aucune irit1ii:alinri de derisitk ou  
poids spécifiqiie correspondant aux ligueurs saturées d e  sulfate 
de potasse pur  qu'il a préparées, de sorte que le natroniètre est 
un instrurrient qu'il serait  trBs difficile d e  reproduire exactement, 
si l'étalon primitifvenait à disparaître. 

Vers 1867, j'ai eu a m'occuper de  cet aréonl81re ; j'avais eritre 
les mains un natrornètre portant,  avec le riorri de II.  Iliriocoi~rt, 
une échelle imprimée.  Cette circonstance donnait a supposer 
que la correspondance iles graduations était correcte, car  I'irn- 
pression avait riécessité uri dessin sur  cuivre ou  sur  ziric, ou tout 
au moins sur  pierre, qui avait été fait, vraiseinblablement, avrc 
toute l'exactitude désirable. J'avais relevé un certain nombre d e  
concordanc.es qui suffisairnt a conserver le rapport entra les deiis 
graduations; en voici quelques-unes : 

Echelledesteinpératures . . . . . .  O 13 28 39, etc. 
Echelle des richesses en soude..  O B 9 13, etc .  

J'avais observe que I'écliclle des températures est faite en par- 
ties kgales de loiipucur, e t  M .  PSsier le confirme dans sa notice. 

J'avais trouvé qiie l'éclielle des  rickesses peut ktre représentée 
avec une grande approximation par  la formule 

lorsqu'on embrasse toute l'étendue de  l'échelle des t jusqu'à 100 
degrés. Mais une grande partie ne prksente pas beaucoup d'uti- 
lité, et, si l'on se contente du 40 degrés environ, on  peut reinpla- 
cer la formule ci-dessus par  la suivante : 

Exemple: si  l'on fait t = 28, on trouve R = 9,0%, tandis que ,  
d'après les correspondances Ci-dessus, on lisail, su r  l'ancien ins- 
trument, H - 9 : l'écart est d'ordre tout à fait négligeable. 

L'aréorriktre de Oiriocourt ne portait aucun caractère spécial de  
précision et ne pouvait être considéré comme un étalon très 
rigoureux. 

Beaucoup plus tard, j'eus ii examiner u n  natrornètre d'une 
autre fabrication, s u r  lequel je remarquai que  la concordanco 
des deux échelles n'était plus exactement celle de  Dinocourt ; la 
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graduation était faite à la main. Je pris les poids spécifiques cor- 
respondants à deux points, et j'obtins les valeurs suivantes : 

t = 13, g = i 0 7 6 , 6  ; t = 81.50, G = 1156,8. 

Plus  réceniment, avec un  autre natromètre, jetrouvai les deux 
autres correspondances : 

On sait que, lorsqu'un ar6oinètre est gradué e n  parties égales, 
il est facile de traduire toute l'éctielle en poids spi.cifiques,pourvu 
que I'on connaisse ceux qui répondent à deux points d o n n k  de  
la graduation aréomt5trique. 

Les observations ci-dessus nous donnent donc le  moyen d'effec- 
tuer ce calcul. 

En appelant G et g les poids spécifiques observés, N le noinlm 
de  divisions égales qu'ils corriprenrierit entre  eux, n le noriibre 
d e  divisions entre le point supérieur et celui dont on veut trou- 
ver le poids spécifique $, on a la relation : 

Appliquant cette formule au premier  arkomètre, il faut faire : 

Pour le second, on aura de même : 

J'ai effectué ces calculs, d'abord pour  la \ aleur particulière 
t = 15, e t  j'ai trouvé : 

par le 1" ar&ombtre, x = 1 0 7 8 . 9  ; 
- 2" , x = 1 0 7 8 . 8 .  

La différence entre ces deux résultats n'est pas grande. Cepen- 
dant,  si I'on observe que les valeurs G et y sorit eslimees i une 
unité de la 4"décimale, on peut trouver qu'elle est trop forte et 
l'on peut craindre qu'il n'y ait réellement, entre  les deux nalro- 
mbtres, un désaccord sérieux. 

Je reprends clonc leur  comparaison par  une autre voie. Les 
deiix expressions qui donnent les valeurs de  x avec des coeffi- 
cients nuin6riques différents sont évidemmcrit applicables aux 
deux instruiiients, car on doit trouver le niéme poids spécifique 
pour  une même valeur de t .  Cela est vrai pour  toute l'étendue de 
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l'échelle et en particulier lorsque t = 0, c'est-à-dire pour  la solu- 
tion saturée de  sulfate p u r  a zéro, origine de  la gradualion. Or, 
l'une des formules donrie i061,6, tandis qu'avec l'autre on  oblierit 
1062,O. La différence est de même importance qu'à 15 dtlgrés. 

Cettecomparaison peut é tre  répétée encore d'uneautre manière. 
Appliquons à l 'un des:natrorni:tres la forrriule de  l'autre et corn- 
parons le calcul aux obseimvations. 

On trouve ainsi, pour t = 13, g = 1076,9, au lieu de  1076,6. 
Cette erreur  est du même ordre de grandeur  que  la précé- 

dente. Pour t = 81,5O, on obtient 1156,5, au lieu d e  1156,8; la 
différence est moindre qu'au point inférieur. 

Eri l'absence de  toute indication densirriétriqiie fournie par le 
mémoirci de 11. Pésier, il est impossible de  décider si l'un des 
instruments comparés est cxact ou  s'ils sont tous les deux incor- 
rects, mais les résultats sont assez concordarits pour  qu'il soit 
permis de regarder leurs  moyennes conime esactes, à moins 
d'une demi-unit6 près du 3e ordre.  Nous prendrons dunc pour 
zéro Io poids spécifique 1061,8 et ,  pour  le point 8i,RO, le poids 
spkcifique 1156,7 ; il e n  résultera, pour la fornlule générale du 
natromètre : 

-- - x = 94,s 
l - n  

1 - 0010069 X n 
1 LG,7 X 81,50 

Les valeurs de  x ainsi obtenues seront ainsi exactes au  ménie 
degré d'approximation. 

J'ai trouvé plus liaut, pour  poids spicifique d e  la solution 
saturée de sulfate de potasse pur  a i 5  degr&, deux nombres assez 
voisins. On lit, dans l'Agenda du chimiste, que celte solution a 
pour densitk 1083,05; celle-ci parait ê t re  rapportue a l'eau 
I j  degrés ; pour la rendre comparable aux poids spécifiques pré-  
cédents, il faut la multiplier par  0,99916, ce qui donne 1682,14, 
soit urie ditrérence de 3 à 4. uriités avec les résultats déduits des  
deux aréomètres comparks. La table d e  17A,qenda, reproduite 
Cians I'Encyclopidie chimique de Preniy, est due a Gerlach. 

Dans sa brocliure de  1897, M. Pésier se plaint que  beaucoup 
de chimistes ne  se sont pas rendu compte des conditions néces- 
saires a l'obtention des liqueurs saturéesexactement, et il attribue 
a cette cause des e r reurs  commises dans l'application de  sa  
méthode. Peut-on admettre que  telle est aussi la source de  la 
différence entre le  poids spécifique d'aprks Gerlach et  celui 
dCduit du natrombtre? 

Cette note n'a pas pour but de  résoudre cette difficult6, mais 
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de montrer qu'il suffit de  connaître les poids spécifiques exacts 
d e  deux solutions saturties à des températures très diferentes 
pour  qu'il soit possible d e  reconslituer l'instrument et de calcu- 
ler  les poids spécifiques des solutions salurées ?i toutes les ternpé- 
ratures  utiles. 

Les deux natromhtres comparés ci-dessus ne présentent pas 
toutes les garanties d'exactitude dk i ra t i l e  pour qu'il ait lieu de  
faire ces calculs d'après leurs indications. Cependant, lesécartscle 
celles-ci sont assez faibles pour qu'il soit possible (le tirer encore 
quelques renseignements de  la formule établie ci-dessus. Je 
retiens donc les rksultats suivants : 

ils vont 111'Btre utilesdansl'cixaniendu riouveau natroinètre dkcrit 
dans la brochure d e  1897. 

Il i l ifère de l'ancien e n  ce qu'il ne portc plus qu'une seule 
échelle faite en parties égales, mais M. Pésier y a joint une tahle 
dans laquelle on trouve les ricliesses en soude pour toutes les 
observations faites aux teinpérnlures comprises entre 8 et 30 
degrés. 

L'auteur n'a donné, pour  cet instrument, comme pour l'ancien, 
aucune indication densirnGtrique, inais il a fourni, en têle de la 
table, les points d'aIfleiiremerit de sori riouvel instrument dans les 
solutions saturtks de  sulfate de potasse pur  pour toutes les tem- 
pératures sus-indiquées. 

Si l'on admet que les poids spkif iques conservés ci-dessus pour  
les températures de 8 à 30 degr& sont exactes, on en dbduit, 
d 'après  la Lible : 

à 2 = 8, corresponderit 1 . 2 i  et  t070,k = g 
A t - 3 0 ,  - 4 . 0 0  et t 0 9 \ , 9  = G .  

Dans la formule appliqude précétleinmmt, i l  Taut fdireN = 6,00 
4,2k = 2 . 7 6  ; avec ces 6lGments la formule devient : 

IC'= 
1070,4 

, 11 dhsignarit la lecture faite sur la tige. 1 - 0 ,(IO81 1 (n - 1 ,'>/O 

Par exemple, pour la température d e  15 degrés, la table indi- 
que que  l'aréomètre inarque 2 ,25  - n ; et,  en faisant le calcul ci- 
dessus, on trouve 3: = i 079, . 2  

Ce poids sphcifique est d'accord avec celui qu'a 'donné l'un 
des anciens natromètres, que, pour  cette raison, on pourrait 
considérer comme plus exact que l'autre. 

11 reste encore une difIicult6 i étiidier, e t  c'est enquelque sorte 
une question de principe. 
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J'ai montré précédemment que la saturation A I S  degrés se 
produit d'aprhs JI. iVsier, lorsque le poids spé2ifique atteint 
1078,s. D'aprés Gerlacli, i l  serail 1081 dans les mêmes conditions. 
De quel côté est la vbrité? C'est un problèine fort difficile à r6soii- 
dre, car il n'existe. aucun indice marquant d e  façon indubitable 
le pliénomène de  saturation. 

D'après Struve, la solution de sulfate d e  polasse saturhe à 
14 degrés a une densité de  i071,6,  équivalenle au  poids spécifi- 
que 1070,7. 

La forniule du nalrombtre doniie, pour  cette température,  
1074,8, soit une différence e n  plus de  4,1 ,  

D'aprbs Kremers, a 19 degrés 5, la densité de saturation est 
1090,9, équivalente au poidsspécifiqiie 1090. La formule du  natro- 
mètre donne i083,1, soit une diffb.rence en moitu d e  6,9. 

On voit qu'il existe, entre ces résultats, une incohérence com- 
piete. C'est pourquoi, dans l'application de la rnitliode de hl .  P E -  
sier,il faut s'attacher à suivre Irès fidèlement son mode opératoire ,  
toute modification pouvant avoir pour  cons6quence, soit une 
sursaturation, soit une désaturation ; les résu i~a ts  ne seraient 
plus comparables. 

Les conclusions qui m e  paraissent ressortir naturellcmerit de 
celte discussion sont les suivantes : 

i0 11 suffirait de  dhterininer les poids spécifiques trés exacls 
des deux solutions de sulfate de potasse p u r  saturees à deux tein- 
pératures très différen~es, si l'on voulait retrouver avec préci- 
sion les bases du  natromùlre de M. Pésier. II faudrait, e n  outre, 
que la saturation fût obtenue par  l e  procédb. même que  l'auteur 
a décrit ; 

Les comparaisons faites avec deux anciens instruments ne 
permettent pas de  retrouver d'une façon absolument rigoureuse 
les poids spkcif iqu~s des solutions pures saturées à toutes les 
températures utiles. Néanmoins, les résultats obtenus permettent 
de croire que la formule déduite plus haut donnerait une appro-  
ximation déjh très satisfaisante, car l 'erreur  serait vraiseinblable- 
ment in fk ieure  à une demi-unité de troisibme ordre décimal .  

Si l'on pouvait réunir  un plus grand no:iibre d'instruments, de  
fabrication également soignée, et prendre la moyenne d e  leurs 
indications, on  augmenterait  évidemnicnt le degré d'approxima- 
tion. Cela est conforme aux rQles  du  calcul des probabilités. Mais 
il serait évidemment plus simple et plus rapide d e  préparer deux 
liqueurs saturées a deux températures très différentes et d'en 
prendre les poids spécifiques, pour appliquer ensuite Ics formules 
indiquees dans c e  qui précède. 
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Sur le domage des dinntnses et eu particulier soio le 
dosage coloi-iiiiétrique des oxydases, 

Far h1M. Henri A L L ~ O T ,  directeur des lahoratoircs de recherches 
de hl. G. Jacqueinin. e t  M .  I<rrini. Pozr -Esco~ .  

Au cours des récents trdvdux que l'un de nous a effectués sur 
les diastases, nous avons P U  à nous occuper rie très prhs d u  
dosage de  ces substances ; ces recliercliej, qui  nous occupent 
depuis prés  d'un ari, nous ont conduits a d'intéressantes conclu- 
sions. 

II faut distinguer, d'abord, deux dosages : celui qui est fait 
dans un but pratique ou industriel et celui que  peut avoir a faire 
le  c l i imi~te  s'occupant de science pure ,  cliercliant à débrouiller 
le  mi.cariisine complexe de l'a-clion diastasique; cette distinction, 
qui peiit paraître subtile,  n'en a pas riioins un  réel intérêt. 

C'est surtout des oxydases dont nous rious somnies occupés. 
L'un de  nous, dans ses rcclirrclies sur  le traitement du noircisse- 
ment des cidres et la nianihrc de  diagnostiquer la tendance à 
celte nialadia dans uri inout de Iioiniiies, avait songi: à Btablir 
une m9liode tlc dosage colorimétii  lue  de la inaboxydase,  en 
utilisarit, à cet eKel, une substance oxydable, analogue à la tein- 
ture alcoolique de  résine de  gaïac. 

L1itl6e qui vient immédiatement à l 'esprit, lorsqu'on veut doser 
uneosy dase, c'est de la f i r e  agis sur  un corps oxydable,doritil sera 
possible d'évaluer, au bout d'un temps doiiné, le  degré d'oxyda- 
tion. On sait, depuis les reclierches de M .  Bertrand, que les diplié- 
nols ou Ics amido-pliSnols, les rthklateurs photographiques en 
un  mot, sorit aptes à subir l'action osydasiqiie. Dans nos reclier- 
clies systéniatiques, nous avons cl~crctié a rnettrc cette propriété 
a profit ; pour éviter le dosage des produits d'oxydation, nous 
cliercliions, dans ces preinihres espkriences, à èvaluer l'oxggène 
absorbé. bous avons constaté, dans ces condilions, en opérant 
avec de I'liydroquinone, avec des pli6nylènes-diamines, avec des 
amido.naplitols et avec d'autres corps, que, pour  une même solu- 
tion diastasique active, prise sous un mêmevolume,  toutes condi- 
tions semblables, l'absorption de I'osygéne, c'est-à-dire la cilesse 
cic l'action oxydasique, dkpend de  la suùstance oxydable con- 
sidkrce. En un mot, suivant qu'on a affaire à un ilipliénol tel que 
I'liydroqiiinone, a une pli6nylkne-diai~iine, telle que la para- 
pliSnyléne.diainine, ou i un  arriido-riaplitol, la vitesse de l'oxy- 
dation n'est pas la même ; les écarts, d'un corps à l'autre, 
peuvent être considérables et  ne sont pas, pour un même corps, 
proportionnels à la masse diastasique active. 
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NOUS avons donc renoncé à ce procédé de  dosage, e t  nous avons 
essayé les prockdés colorimétriqueç. 

JI. Laborde a proposé, en 1898 (1), de  doser coloririi~lriqiie- 
ment I'œnoxydase des raisins et des moûts de  vins, en ulilisant, 
conirne réactif, le gaïacol que contient la teinture alcoolique de 
résine de gaïac ; depuis, on a di t  qu'il  s'agissait d'une niétliode d e  
dosage exacte; c'est tout à fait faux. 3 0 u s  avons voulu vérifier 
le fait et nous nous sommes heurtés  à un  écliec complet.  

D'abord, la réaction e l l e - m h e  ne se  prête  qu'A l'aide de cer- 
tains artifices a un dosage colorimétrique. Dans nos essais, nous 
déliutions par  la prbiparation d'une solution oxydasique type, 
dont nous établissions l'équivalence, pour  uri volume donné, avec 
une solution d'un oxydant minéral convenablement clioisi. Ce 
premier dosage fait, il devenait généralement impossible, avec 
la même solution oxydasique, prise sous le m i m e  vulunie, tou- 
tes conditions restant les rnémes, d'obtenir des résultats concor- 
dants. - 

La discordance devenait coniplbte, et il était impossible de  
trouver adcune proportionnalité entre  les résultats, si l 'on faisait 
varier tant soit peu les conditions expérimentales, soit coiniiis 
température, soit coiii;ce substances en prksence, en rrio~i6rarit 
ou en activant l'accés de l'air, en augmentant ou en diniinuaot la 
dose de liqueur cliastasique active mise en jeu. 

Eous avons utilisé sans plus d e  succès, quoique ce rkac~if  se 
prête mieux a u  dosage colorimétrique, la pliénol-plitaline, 
récemment proposée par  MN. Kastle et  Scliedd (2) .  

La raison de  ces échecs nous parait  simple et en parfail accord 
avec l'hypotlièse formulie  par  l'un de nous sur  la composition 
des diastases oxydantes : celles-ci ne  sont que  des auxiliaires, 
ne servant que de  trait d'union entre  un corps oxydable dans 
certaines conditions et un oxydant, mais nous igriororis ebso- 
lument par quel mécanisme se fait cette transmission, et la 
quantité d'oxygbne qu'elles peuvent fixer est dûe,  riori pas urii- 
quement a leur masse active, mais surtout l'énergie de  cette 
inasse active; la manifestation de  celle-ci parait ê t re  soumise a 
diverses conditions accessoires qui  accompagnent l e  pliénombrie 
et que nous n'avons pu encore débrouiller.  

La rbgle parait ê t re  générale; de  plus e n  plus, les diastases, 
quelle que soit leur nature au  poirit de  vue pliysicodiiinique, 
nous apparaissent coinme des élernents cliimiques, des protéïnes 

(il Comptes rendus de L'Académie des sczences. 
(2) Anzerican chem. Journal, t .  XXVI, no 6 ,  p. 526. 
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particulières, abondamment pourvues d e  groupements fonction- 
nels à grande labilité. Chez les diastases oxydantes, ce  groupe 
labil jouit sans doute d 'une fonction oxydante (1). 

Il nous semble que ces observations peuvent donner la clef 
des faits qui précédent. On comprend qu'il serait illusoire de 
prélendre doser une oxydase, comme toute au t re  diastase, par les 
mPtliodes proposées jusqu'ici. 

Au point de vue pratique, restent les évaluations qu'on fait 
iriduslriellement : il s'agit la d'approximations Ir& grossibres, 
s u r  lesquelles nous ne nous étendrons pas encore, car elles tou- 
client surtout A llPvaluation diastasique d'un malt, et nous 
n'avons pas eu l'occasion de vérifier si I'aclivité saccharifiante 
est sujette aux mèmes variations que l'action oxydante. Cela 
est plus que probalile; car,  quelle que soit la riature diastasique 
du phénomène consiilCré, la diastase doitg jouer un rôle unique : 
celui de transiiielleur d'Anergie, et, quel que  soit l 'ordre cliimi- 
q u e  de la fonclion labile qui ,elfectue celle transmission, les faits 
antPrieurenient cr~nnus laissent prC\oir que cette transmission 
est soumise aux rnfirnes rrgles. 

De ce qui pricbde. il résulte que I'b\ aluation réelle de  l'activité 
d 'une action oxydasique est illusoire et qu'il demeure impossible 
d'expriixcr cette donnée en unités coriventionnelles. 

On voit ainsi que,  dans 1'6tat actuel de nos connaissances, i l  
est absolurnenl impossible de tirer aucuneconclusion rigoureuse, 
quant a la teneur e n  diastase oxydante d'un fruit (raisin ou 
pomme) ou d'un moût (vin o u  cidre),  e n  se basant simplement, 
comme l'avait fait RI. Laborde, s u r  des procédés de  dosage 
colorimétrique. 

Ces fails ont été dtaùlis, non seulement avec les oxydases, 
mais  aussi avec les 1-éducluses que l 'un de nous a découvertes et 
qu'on peut kvaluer avec une facilité relative, grâce a leurs pro- 
priétés catalytiques. 

B o r  an éIément diaetnsique nouveau de l'urine, 

Par hi. X. Enn. Pozzi-Esco~ 

L'analyse quantitative des urines est souvent moins intéres- 
sante que  l'analyse immédiate ,  c'est a ce titre que  j'ai appelé 
l'attention des pliysiologistes sur  l'existence, daris l'urine et dans 

(1) Il faut avoir bien p ré~en t  a i'esprit que les diast,aws ne sont pas des 
substances vivantes, niais que ce sont des espPces cliiiiiiques particuliére 
inexit instables daris certairios conditions. 
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certaines sécrétions animales, d'une nouvelle classe de  diastases : 
les rédzlctases ( i )  . 

On sait depuis longtemps que  les substances éliminées par les 
reins sont soumises fréquemment à des aciions réductrices 
énergiques, attribuées grnéralement à des puissances d'ordre 
chimique ; il est aujourd'hui prouvé, par les recherches d e  
R I R I .  J .  de  Rey-Pailhade, d'Abelous et  Biarnbs et les nôtres, 
qu'il s'agit là d'actions de  nature diastasique. De Rey-Pailliade a 
montré qu'il existe dans le rein du philothion ; Ab6lous et Gérard, 
y ont découvert une substance réduisant les nitrates et hydrogh- 
nant le nitro-benzol. .4ucune hypotlibse n'a été faite, a ma con- 
naissance, sur  le rôle joué par  ces41éments diastasiques. Cela 
tient 4vidmiirierit 5 c e  qu'on rie connaît que depuis peu d e  
temps l'existence des diastases rédiictrices ( 2 ) .  

Mon distingué confrère, le docteur J.-J.-A. Vandevelde, d e  
Gand, a signal8 rCceiiimmt, daris l'urine rie certains individus, 
l'existence de corps diastasiques catalyseurs; il s'agit, en I'esphce, 
ainsi que je l 'a i  reconriu, de  diastases réductrices confondues par  
Loew sous le nom dc cntaltrees et considérées à tort roriirne des 
oxydases. J'ai montré que ces éléments diastasiques proviennent 
des reins et passent dans Icts urines par  suite d'urle cause incon- 
nue  ou d'un accident pliysiologique non encore bien déterminé. 

On  reconnaît facilement l'existence de ces diastases dans l'urine 
en ajoutant à celles-ci, d'abord un  antiseptique, du  fluorure de 
sodiurri, puis de l'eau o x y g t d e ;  si l'urine contient des riductuses,  

l'eau oxygdnée est décomposée. 
11 serait intéressant de  reclierclier, en faisant u n  grand nombre 

d'observations, quelle est la cause de  c e  passage des diastases 
des reins dans les urines. Avis à mes  confrères des libpitaux, 
mieux placés que moi pour  ce genre de  reclierches. 

Laboratoire Jacqueinin. Malzéville 25 mai 1 9 0 4 .  

( l )  S u r  les principes réducteurs des tissus vivants;  rCle véritable de la 
catalase de M.  Oscar Loew ; note complenerrtaire sur la preserrce de la 
calalase dans les l i q u e u ~ s  physiologiques ( B u l l .  d e  l a  Societé royale de 
medecine de Gand,  ju in  1904). Voir aussi mes coniniunications à 1'Açade- 
iiiic des sciences, t. ÇXXXIV, i!t & la Société chimique, t .XXITII.  

(2) On trciuvera des details trks complets sur ces diastases dans un 
volunic ;ictueller~lent sous presse : E f a t  actuel de nos connaissances sur 
les diastases ozydanles  et réducirices Ilhinoti Brlitsiir). 
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Par M. E .  SZTBAKHERS ( i ) .  

Le minium est une coinbinaison de  protoxyde e t  de peroxyde 
deplomb,oÙ I'ondistingue: l e  minium vrai PbWb o u  Pb02, 2Pb0, 
l a  litliargo non convertie PbO, et les iinpuretfis (sulfate de 
p lomb,  silice, plomb n(,n oxydé, e tc . ) .  

La qualité du  minium dépend de  sa  ricliesse en peroxyde PbOa 
ou  e n  miniuni vrai P b W ,  ct  de sa pauvreté en iitipuretés. 

D'après la formule, on voit qu'un riiiniiiiii t l i h i q i i e  reriferirie 
35,8 p. 100 de  peroxyde, ce qui correspond ?i une composition 
unique de  minium vrai,  sans litiiarge, ni inipuretés. 

Le peroxyde de plomb p i i t  Etre dosi! gravimétriquement uii 
volumétriquement. 

Le seul dosage graviniétrique employé couramment  est celui 
par  1'Az03H ou  par  l'acide art:tique; nous alloris le d k r i r e ,  car i l  
servira de terme de  comparaison avec notre niétliode. 

A n n / p  d u  nai)liz~m par i 1 z O 3 H .  - Le niinium est dissous dans 
Az0311  de densiti! 1 :% environ ; le protoxytlr: se tiissoiit t:t le per- 
oxyde reste insoluble. 

.Iforle op imlo ive .  - I gr. de minium, réduit en poudre iinpal- 
palile, est altaqii6 par  50 cc .  d'eau 1)oiiillante additionriée [le 
1 cc. d'AzO~11 pur.  On agite jusqu'a disparitiori de  la teinte 
rouge, et l 'on porte au  bain-marie pendant 115 d'heure. On filtre 
s u r  tiltrc tare ; on lave A l'eau cliaiirle, afin d'enlever In riitrale de 
ploiiib; on sèclie a l'étuve a 110 degrCs et  l'on pèse le peroxyde. 

Cette métliotle n'est pas rigoureusement exacte, le peroxyde 
se  dissolvant légérernent dans AzO"11 ; niais, en opfxant toujoiirs 
dans les rnénies  condition^, les résullats sont comparables. 

On a proposé tl'cmployer l'acide acétique, daris lequel le pero- 
xyde est irisoluble, mais la filtration est beaucoup plus dificile, et 
les ri:sultats n o  diffi:rent que  de quelques cent i imes p.  100. 

Bosage des inzpul-eles. -- On riit:langc 10 g r .  de niiriiuin, 40 gr. 
d e  sucre o u  d'acide oxalique, 50 cc. d'eau boiiillaritt~ et 10 cc. 
d'AzOW pur.  Tout se dissout, sauf los impurc,lis,  qu'on lave et 
qu'on pé* sur  filtre taré. 

Méthodes colu~nilriques.  - Les deux mEthorles connues sont : 
a. la inétliode a l'acide oxalique ; b. la nietliode à l'iodure de 
potassium. Ces méthodes seront discutées plus loin. 

~ T o z i o ~ l l i :  nzc'tlmie c o h d l r i y ~ c t  au nitl-ite di: s o u d e .  - J.a III& 

(1) Ce travail a parti antérieuromcnl di~ris la Recue gbneralo de chimie 
du 9 mars 1902. 
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thode repose sur le principe suivant : on dddouble le  minium en 
protoxyde et bioxyde, en solution étendue et  faiblement acide;  
on réduit, dans ces conditions, le peroxyde par  un  excès de 
nitrite de soude, qu'on dose par  le peririangariate. La réactidn 
se passe en deux pliases : 

io Transformation du  minium e n  peroxyde 

$O Réduction du peroxyde par le  nitrite d e  soude 

PbOa f 2 Az03H f Az02Na = (AzOS)sPb f Az03Na + HZO. 

Liqueurs à préparer. A'ttrlte de soude. - On pr6pare une solu- 
tion à i O  gr. par  lilre de nitritc de  soude pur ,  obtenu en faisant 
cristalliser plusieurs fois le nitrite commercial en liqueur à 600 
BaumB, et essorant les cristaux à la t rompe ; on  conserve c e  
nitrite en flacons secs, boucliés hermétiqueinent.  

Cette liqueur sert a t i trer de la façon suivanle une  solution B 
8 gr. par litre environ de  permanganate : 

On cliauffe vers 4.0 degrPs un mélange d e  50 cc. de S04H2 au 
i l 5  et de 300 cc. d'eau ; on y laisse couler 5 0  cc. de  la solution 
de permanganate. 

A l'aide d'une burette, on verse la solution de  nitrite de  soude 
jusqu'à décoloration d u  permanganate, en agitant fortemeut ; on 
obtient ainsi le titre de la solution de  pernianganate en nitrite 
de soude. 

Mode optratoire. - On place dans une capsule 5 gr. d e  minium, 
L G O  cc. d'eau bouillante e t  5 à 7 cc. d'Az0311 pur .  On chauffe au  
bain-marie pendant L/4 d'heure,de facon a dissoudre le protoxyde 
et Q laissrr insoluble le peroxyde, qui doit ê t re  h i ~ n  noir. 

On laisse refroidir vers 50 degrés ; puis, a l'aide d'une hurelte, 
on ajoule gouttea goutte un excès de  nitrite de soude ;  le précipité 
se dissout,et l'on note le nombre de cc. employés; on  titre l'excès 
de nitrite en ajoutant goutte a goutte la solution d e  permanganate 
jusqu'à coloration rose; on note le nombre de  cc , qu'on corrige 
à l'aide d u  titre trouvé dans la première opération. En opérant 
sur 5 gr. ,  le nombre de cc. de solution de nitrite employée, mul-  
tiplie par 0,693, donne le pourcentage du minium en peroxyde, 
439 gr d e  peroxyde correspondant à 69 gr .  de  nitrite. 

Ce pourcentage, divisé par 0,348, dorine la richesse p. 100 en 
minium vrai. 

On sait que la couleur du  minium est foriction de  sa teneur en 
peroxyde. Ue la découle une classification rationnelle et  métho- 
dique des miniums au  point de vue d e  leurs diverses qualités, en 
particulier du pouvoir colorant. 
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Si nous ddsignons par  100 la teneur  e n  minium vrai du minium 
tlikorique, par  O celle de  la litliarge pure ,  nous aurons de O a 100, 
des miniums de plus e n  plus purs. 

Le tableau suivant montre irnm6diatement I'intérét de cette 
classification : 

Minium théorique qiialité extra. 
- bonne qualilt.. . . . . . . .  
- ... moyenne q u a l i t é . .  
- . . . . . . . . . . . .  pauvre . .  

Lilhnrge forlernenl niiniuirirnee. 
- miniummée . . . . . . . . . .  
- ordinaire. ............ 
- pure ................. 

Peroxyde Teneur en 
iuiiiiurii brai 

- 

100 p. 100 
80,O 
72,O 
57,:; 
43,O 
?8,i 
14,3 

O 

Lithaige non 
curivertie 
- 

O p. 100 
44,O 
28,0 
42,s 
57,O 
7 1,3 
85,7 
100 

Le degrt': de conversion de la litliarge en minium sera donc 
représenté par le rapport  de la quantité (le niinium vrai à 100. 

Nous avons insist6 sur  cette considkration du  iiiiniurn vrai, car 
c'est un facteur bien déterminé, qui  permet de  se rendre compte 
d'une façon nette et  précise de la valeur d 'un  minium donne. 

Dosage d ~ s  impztretbs. - II s'effectue avec la liqueur ayant servi 
au  dosage volumélrique ; on filtre, on lave et on pèse sur 
fil!re taré. 

I I  existe aussi une métliode indirecte volumétrique, qui con- 
siste à doser le plomb total à l'aide d'une solutiun de chromate 
de  potasse connu. Connaissant PbO? et  Pb0 total, o n  obtient, par 
différence avec 100, le chiffre des impuretés. Nous ne décrirons 
pas cette méthode, qui est classique. On dosera le  plomb total 
s u r  la méme liqueur. 

Comnpm-aison des d i v e r i e s  mithodrs.  -- Pour nous rendre compte 
d e  l'exactitude àe  iiotre méthode, nous avons fiiit plusieurs dosn- 
ges de  peroxyde au  moyen d e  la métliode par l'acide nitrique, 
parallklement à oelle au  nitrite de  soude. 

Voici quelques rdsultats obtenus : 

Echantilloris Méthode voliim6tiiqiie au hlétliorle giar irnbl i i ipc L)ifférence 
n ih i t e  Je soude par AaOqI - - - - 

1 28,90 p. 100 de peroxyde 28,Y:i p .  100 de pi:r.osyde 0,OJ p .  100 
2 32,9O - 32,92 - 0,02 - 
3 28,80 - 29,44 - 0,36 - . 

L'erreur maxima affecte le chiffre des dixiémes. 
a. .Vdhode à l'acide oxalique. - On attaque le minium par 

.i203H, et l'on titre le peroxyde par  l'acide oxalique en solution 
Idgèremen1 acide, à I'ébulliiion ; I'excks d'acide oxalique est titré 
au  permanganate de  potasse. 
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t'kbullition de la liqueur peut donner lieu quelques pex'teS ; 
I'oxalate de  plomb formé est insoluble et masque la fin de  la réac- 
tion, qui est difficile A sais i r ;  de plus,le permanganate est impar-  
faitement réduit vers la fin de l'opération,ce qui  enlbve à la mé- 
thode sa sensibilité. En outre, l'acide oxalique en solution étendue 
se conserve mal. 

Dans la méthode à l'acide oxalique, il ne faut guère compter 
obtenir un rbsultat a moins de 0,s p .  100 près. 

b. Méihode à l ' iodure de po tass ium.  - Le minium est attaqué 
par HCI ; le chlore qu i  se  dégage est recueilli dans une solution 
d'iodure de potassium ; l'iode est Litré à l'liyposulfite de  soude. 
C'est une méthode assez longue et délicate. 

Ren~arques.  - La solution de riitrite de  soude doit é t re  v(\rifit'!e 
de temps en temps à l 'aide du nitrite pur .  

La métliode volumétrique permet d e  faire, avec les méines 
liqueurs titrées, les dosages de minium et de nitrile ( i ) .  

Analyse des mines oranges et des lithavges. - On peut doser le  per- 
oxyde dans les mines oranges et dans les lilliarges par  la méthode 
au nitrite (le soude. 

Dosage du pevoxyde. - On opère comme pour le minium. 
Insoluble. - On prend 10 gr. d e  litliarge, 50 cc. d'eau bouil- 

lante, i gr .  de saccliarose et 10 cc. d'Az03H ; on  agite ; on filtre ; 
on lave et  l'on p8se sur  filtretaré. 

Acide carbonique. - Le dosage se fait au moyen de l'appareil 
de Frésénius. 

Plomb total .  - On le dose à l'élat desulfate sur  la liqueur pro- 
venant du  dosage de  l'insoluble. 

Les nomùreiises analyses de minium q u e  nous avons faites 
par notre méthode et qui ont été vérifiées par  la pesée nous ont 
conduit à clioisir la m8tliode volumétrique au nitrite d e  soude. 

Nous essaierons d'appliquer le pouvoir réducteur du  nitrile 
de soude, à froid, en solution légèrement acide, à diversproduics, 
tels que les bioxydes de manganèse et  d e  baryum, le bichromate 
de potasse, et, en général, B tous les corps suroxydés. 

Réaction permettant de distinguer le nnphtol a 
do naphtol P 
Par hI. A .  Jomss~n.  

Indépendamment de  la détermination du  point de  fusion, qui 
permet de distinguer sûrement le naptitol B du  naphtol a,  on 

(1) Voir Annales de chimie nnalytique, 1902, p. 97. 
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peut utiliser, pour  caractériser ces deux produits et déceler leur 
mélange, diverses réactions dicr i tes  par les Pliarrnacopées. 

Généralement, on a recours a l'action d u  clilorure de chaux 
ou  d u  clilorure ferrique, qui,  en présence du  naplitol a,  pro- 
voquent l'apparition d'une coloration ou d'un précipité violet 
que  ne donne pas le naplitol dans les mêmes conditions. 

Le i e r  Supplément de  la Pharmacopée belge (1892) spècilie 
que  !a solution aqueuse de naplitol /, additionnée de  clilorure 
ferrique, prend, d'abord, une teinte vertlitre et produit ensuite 
des flocons blancs. 

D'dprh le Codex français, le soluté aqueux de naplitol P ,  
saturé à chaud, ne  doit pas se colorer en violet par le  perclilo- 
r u r e  d e  fer, qui lui donne une teinte verdatre, tandis qu'A 
l'article r naplitol a J ,  r e  r n h e  recueil mentionne qu'en ajou. 
tant du perclilorure de fer a un soluté aqueux et tiède de napli- 
tol a, il se forme des flocons violets de dinaplitol. 

r Quand, ajoutent les auteurs du Codex, on mélange i cc. 
K d'eau sucrée avec deux gouttes d'un soluté alcoolique a 
cr 20 p. 400 d e  naphtol cc, le liquide se trouble par  précipitation 
r partielle d o  naplitol; en additionnant ce mélange trouble 
a d'une ou  deux fois son volume d'acide sulfurique concentré 
a et en agitant, il se  produit aussitht une coloration violette; 
a enfin, par  addition d'eau a la liqueur, il se  forme un préci- 
(( pité violet. Cette réaction, bien qu'elle ric soit pas propre 
I exclusivement au  naplitol cc, suffit cependant pour  distinguer 
a celui-ci du naplitol P, qui ne la présente pas. )I 

Suivant les auteurs de la Pliarmacopée britannique, une sol i -  

tioii aqueuse de naplitol9, saturée à froid, donne un  trouble blanc 
par  l'eau de  clilore ; l 'addition d'un excbs d'ammoniaque fait  
apparailre une coloration verle ou brune.  

Ces auteurs ajoutent l'essai suivant, q u i  est emprunt6 à la 
I>liarmacopée suisse : 

On dissout 10 cenligr. d e  naphtol 9 dans 10 cc. d'eau bouil- 
lante, puis on ajoute 1 0  gouttes d'une soliitiori aqiieuse de chlo- 
r u r e  ferrique $. 3 p. 100;  il se  forme un  précipité qui  passe au 
b r u n ,  mais q u i  ne  peut p rendre  une coloration violette. 

Enfin, l'édition d e  1900 de  la Pharmacopée allemande spécifie 
q u e  ni le  clilorure ferrique, ni la solution de clilorure de chaux 
ne  peuvent colorer en violet la solution aqueuse de naplitol P ; 
quand il s'agit du  premier  d e  ces réactifs, on doil utiliser une 
solution aqueuse du  médicarnerit, saturée à chaud;  pour ce qui 
concerne le  second, on  emploie la solution saturée à froid. 
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Comme on le  voit, ces divers réactifs doivent é t re  appl iqués 
dans des conditions sp&ialcs, c e  qui complique l'essai. 

J'ai eu l'occasion de  constater qu'il est beaucoup plus facile d e  
distinguer le naplitol EI d u  naplitol B par le procédé suivant : 

Uans un tube a réaction, on introduit une pincie du naplitol 
A essayer; on ajoute environ t cc. d 'une solution aqueuse d'iode 
et d'iodure polassique ( i ) ,  puis, un  excès d'une solution aqueuse 
de soude caustique et 1'011 agite. 

Dans ces conditions, le naplilol plfournit une solution limpide 
et noncolorée, tandis que le naphtol a donne un liquide trouble, 
présentant une coloration violette intense. 

Quand le naplitol 9 renferme d u  naplitol u, le  liquide prend 
une teinte violacée plus ou moins accentuée. 

Applicntionw de ln  rknetion colorée  d e  ln finntonine 
i . l l i d n é l c  PHI- les u r i n e s ,  

Par M .  KD.  CROUZEL, ex-préparateur à la Fsculte de Bordeaux, 
pharniücien B La Reolo. 

En procédant à l'essai de  l'urine d'un enfant trait6 par  la san- 
Lonine, j'avais obiervé la production d'une coloration rouge  par  
les alcalis (potasse, soude, ammoniaque). Je dois dire  que cette 
réaction est signalée dans les ouvrages spéciaux. 

Mais, au cours d s  ines expériences, j 'ai découvert que  cette 
réaction colorée est obtenue avec plus de  sensibilité, au  moyen 
de l'hydrate de cnlcium conceiztri .  Cctte base alcalirio-terreuse se 
montre surtout comme le réactif idéal,  lorsqu'on l'emploie à l'stat 
naissant sur l'urine, ou, de prbférence, s u r  le produit de  l'évapo- 
ration de  celle-ci à une liasse température. 

Le carbure de  calcium, si commun aujourd'hui dans le  com- 
merce, est tout indiqué pour l'obtention du réactif en question. 

Dans le but de donner plus de précision B mes recherches, j'ai 
procédé expérimcritalement en absorbant moi-même O gr. ! O  d e  
santonine. Sous l'influence de c e  médicament, l'urine est devenue 
d'un jaune plu$ foncé qu'à l'état normal et a perdu de sa transpa- 
rence habituelle pour devenir laiteuse. 

L'addition d'hydrate de calciuni au  liquide excrété a provoqué 
la production immédiate d'une coloration r o u g e - c a r m i n  caracté- 
ristique. 

Cette réaction est à tel point sensible que O gr .  10 de  santo- 
nine ont suffi pour la produire  s u r  toute l'urine émise pendant 

(1) On peut employer la solution gknéralement utilisée comme reactif 
des alcaloides. 
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- eeo - 
soixante heures. La coloration de  l'crine a d u r é  une demi-heure 
environ, et le liquide a recouvré ensuite sa couleur jaune nor- 
male. 

J'ai essaye inutilement de  reproduirecet te  réaction par l'action 
d e  l'hydrate de  calcium sur  la santonine dissoute directement 
dans l'eau ou dans l'urine. 

La réaction colorbe de  la santonine, modifiée au  sein de l'orga- 
nisme e t  Bliminée par l 'urine, p r h e n t e ,  j. mon avis, un intdrêt 
rhel, au double point de  vue urologique et  tnxicologique. 

Cette réaction peut Cgalement servir a effectuer des expériences 
d e  physiologie et de médecine exphimenta le ,  pour apprécier, 
par exemple, la pernikabilité fonctionnelle du  rein et donner des 
indications sur  l'état de  cet organe. Elle est donc susceptible de 
devenir féconde dans ses applications au diagnostic des maladies 
du  rein. 

Canaposition d'un vin altéré par le myeoderma vinl, 

Par hl. X. R o c p c ~ s .  

J'ai e u  l'occasion, au cours d'une expertise, d'analyser un 
échantillon de vin rouge qui  avait été fortenlent envahi par le 
mycodermn uini  (fleur du  vin). La bouleille qui  contenait cet 
écliarilillon avait été l tg&remenl  casshe au  goulot, et,  coinme elle 
&ait couchée, la moitié du liquide s'éiait répandue.  Le vin qui 
restait dans la bouteille offrait ilne grande surface a I'nir ; le 
n~ycode~mn .  u i r i i  s'y était développé dans des conditions très favo- 
rables, puisque cette bouteille Etait placée dans une cave a une 
température de  10 à 13 tlegrtSs. Les conrlitions étaient, a u  con- 
traire, d?favorakles au développeinent d u  n~ycod~rnail acdi ,  et 
l'examen microscopique n'en montrait  pas la présence. 

Au momeiit où le vin a été analysé, il avait un moistle siijour 
dans l a  cave où  il était déposS; comme je po:s&lais un éclian- 
tillon d u  niéme vin n'ayant subi aucune al t tki t ion,  j'ai pu, en 
analysant comparativement les deux éclianti llons, me rendre 
compte des rrodifications que le développement du mycodernzn 
vini avait fait suhir  à la coniposition du liquide. 

Voici les deux analyses : 
Vin envahi 

par le 
Vin rion mycoderrna 

altère vini - - 
Alcoolp. LOOenvolume. . . . . 903 507 
ExtraitsechiOOdegrés . . . . . . - . 18,;s 16,57 
Extraitdanslevide. . . . - . . . 24,10 21,80 
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Vin non 
altére - 

. . . . . . . . . . .  Sucre réducteur I,iO 
. . . . . . . . . .  Sulfate de potasse 1,10 

Tartre (dosage direct) . . . . . . . . .  2,39 
Tartre correspondant h l'acide tartrique total. . 3,08 

. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

5.18 
3'25 

. . . . . . . . . .  1,93 

Vin envahi 
par le 

mycodermn 
vini - 
2,23 
1 ,O7 
2'22 
2,93 
4,8O 
2,80 
2 , O O  

On voit que l'alcool a été fortement attaqué par  le  nzycodema 
ziini ; cet organisme oxyde l'alcool en donnant de  l'acide carbo- 
nique et de  l'eau. 

J'ai voulu vérifier s'il s'était formé, dans le  vin envahi par  le  
vl~codermn s ini ,  une quantité notable d'aldéhyde. Pour cela, j'ai 
distillé 100 cc. de  chacun desldeux vins, et j'ai recueilli 10 cc.,  
dans lesquels j'ai' dosé colorimétriquement I'aldéliyde au moyen 
du  bisul tite de rosaniline. J'ai trouvé : 

Aldéhyde par litre 
- 

Vin non altéré. . . . .  ' Ogr.208 
Vin altéré . . . . . .  O g r .  295 

II y a donc e u  production d'une quantité sensible d'aldéhyde. 
Les inatihres extractives ont subi une l6gbre diminution ; 

celle-ci a porté, en partie, su r  la ni.itiére colorarile, qui aété rete- 
nue sous forme de laque par les cellules du  rnycoderma vini. L'in- 
tansil4 colorirnélrique d u  vin altéré a diminué d'environ ( 0  
p. 100 ;  le vin non allérP: est plus violach que le  vin altbr6. 

Les iiiatières réductrices ont I6gi:rement augmenté. J'ai pensr! 
que celte augmentation pouvait ê t re  due a l'aldéhyde éthylique, 
inais d m  essais faits a u  moyen tl'iine soliilion à O gr.  500 d'aldé- 
hyde par  litre m'ont donné un résultat,;négatif. 

Comme or] le voit, l'acide tartrique n'a Lias été attaqué par  le 
nqçodeïrna vini .  

Enfin, on a observé une lbgére diminution de  l'acidité fixe. 
Quant à l'acidité volatile, elle n'a presque pas augmenté. 

On voit, en somme, que la vin a 4th mudilit': [ le  telle nianihre 
qu'il n'est pas possible d e  tirer une conclusion exacte de son ana- 
lyse. Nous pouvoiis, à ce propos, faire remarquer  que toutes les 
fois qu'un échantillon de  vin est altéré et qu 'on y constate la 
présence d'un ferment de maladie, on ne doit t i rer  des conclu- 
sions d e  l'analyse qu'avec la plus grande réserve. 
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REVUE DES PUBLICATIONS FR ANGAISES I 

Actlon dn bloxgde dc sodium sur les III~CRUX de la 
niine d o  platine. - h l M .  LEIDIÉ et QUESNI':SSEN (Socieldde 
pharmacze de Paris, séance d u  5 fëvrier 1904) - 11. Leidié com- 
munique à la Socikté le résultat des  expériences qu'il a failes, en 
collaboration avec JI. Quennessen, en oxydant les six métaux de 
la mine di1 platine par  le bioxyde d e  sodium avec l'aide de la 
chaleur. Les réactions obtenues permettent d e  reconnaître ces 
divers métaux. 

On prend, dans un creuset de nickel, une quaritité déterminée 
du iriétal à essayer, réduit en poudre fine, e t  on  le  mélange avec 
cinq o u  six fois son poids de bioxyde de sod ium;  on chauffe 
doucement, jusqu'à ce que la masse, agitée avec une spatule de 
nickel, devienne semi-fluide ; après  refroidissement, on ajoute 
de  l'eau froide avec précaution, a cause du dégagenient d'oxygèce 
provenant de la dticoiiiposition de l'excès de bioxyde et aussi a 
cause de  l'élévation d e  la température due a l'hydratation de  la 
soude; on verse le m6lange dans une éprouvette ; on laisse dkpo- 
ser : on ajoute [le I'eau pour délayer la liqueur e t  diminuer son 
alcalinité (sans quoi Ic filtre serait perce), e t  l'on filtre ; on a une 
liqueur dans laquelle se  troyvent l'osmium, le rzithe'nii~m, le palla- 
dium et I'iridzu,m et uri prkcipité contenant le plnt im et le diodîum. 

L'osmium existe dans la liqueur à l'état d'osmiate de soude, 
qui donne une solution jaune ; sous l'influence d'un courant de 
clilore, il se dégage du peroxyde d'osmium, qu'on recueille 
dans un  récipient renfermant de I'eau glacée et qu'on caractérise 
par  la coloration violette qui se produit au  contact du  nitrite de 
potasse et qui est due a la formaiion d e  l'osmiate de potasse. 

Le ru,thinium, qui se trouve dans la l iqueur  à I'ktat de  rutliknale 
de soude, colore également le liquide e n  jaune orangE ; le traite- 
ment par  le clilore le transforme en peroxyde de rutliéniuiu, 
qu'on caractérise au moyen de IICI, qu i  donne une solution brun 
foncé due au sesquiclilorure de ruthénium. 

Le pnllutlii~tn, yiii existe dans ia liqueur à l'état de palladate de 
soude, colore aussi la solution en jaune ; celle-ci est neutralis6e 
par HCI, atlditiorinke d'eau r6gale et  kvaporée ; avec le chlorure 
de  potassiuni, elle donne un prscipitk rouge rubis de cliloro- 
palladate de  potasse, insoluble dans une solution saturée de 
clilorure de poiassium. 

L'iridium donne de l'iriilate basique de soucje, qui  colore la 
solution en bleu ; celle-ci, traitée comme la solution de palla- 
dium, donne des cristaux noirs d e  cliloro-iridate de potasse, 
insolublas dans ilne solution saturée de  chlorure de potassiuiri. 

Le plaiine [orme un platinate de soude insoluble dans I'eau; on 
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le dissout dans HG1 c h a u d ;  on évapore pour chasser l a  plus 
grande partie de  l 'acide; on ajoute ensuite du  nitrile de  soude, 
qui traiisforme en nitrite double le platine, ainsi que le nickel 
provenant de  l'attaque du creuset ;  on ajoute du carbonate de 
soude, qui précipite le nickel et non le plaline; on filtre; on 
traite la liqueur, qui contient le nitritc double de  plaline et de 
soude, par HCI en excès, qui forme du  cliloro-platinatc de  soude;  
on évapore; o n  reprend le rrisiriu par l'eau ; on ajoute du clilo- 
rure d'ammonium, qui donne du cliloro-platinate d'arnmoniurn 
jaune, insoluble dans un excès de  réaclif. 

Le rhodium est transformé, comme le platine, en bioxyde inso- 
luble dans l'eau ; on le dissout dans IICl  c h a u d ;  on filtre; on 
Bvapore pour cliasser l'acide ; on traite par le riitrite de soude, 
coirime pour le platine; Ic nitrite de nickel est précipité par le 
carbonate de ~ o u d e ,  qui ne précipite pas le rhodium; la solution 
est filtr6e; le  tiltratuni est additionnu d HCI ; en chauffant, il se 
forme du sesquicliloriire double de rhodium e t  de soude, dont 
la solulion est rou;e et qui ne donne pas de p r k i p i t é  avec le 
chlorure dammoniuri i .  

Ces résulhts ont kté rrisumés par J I M .  1,eidik et Qucririesseri en 
un tableau qui peut servir de  guide pour une enalyse qualilative. 

tient : 
A .  une so- 

luliuu 
Ll.unpr6- 

cipité. 1 

L e  ? P O -  
duit qi~i ré- 
sulte de l'at- 

t;ti[ll"li 
rnetal par lc 
bioxyde ide 
sodium est  

' B .  L e  
pr8ci pité 

est  t rai te  

i: a r  I I C l  ; 
d solution 

C P ~  1raitL:e 

A .  1,s 
so lu t im 

es(  coforéc 

par le ni- 
trite de 

soude,puis 
par le car-  
bonate de 
soude. On 
filtre...... 

t r a i t é  par 
l'eau. 

O n  o h -  

E n  jnu -  
r ie  plus ou 
mains fun. 
ce ; on la 
soumet a 
un coiirant 
d e  chlore i 
çhuud . . . .  

1 i 
La  solution 

distillée donne, 
par lc nitrite d e  

On volatilisc 
une suhslance 
qui donne un 
précipi18 noir 
avec le sulfhy- 
drdte d'auimu- 
niaque. .  . . . .  

Rien ne se 
volatilise ; pas 
dc p r e c i p i l é  
n o i r  a v e c  l e  

sulfhvdrate  

potasse à chaud, 
un osmiate via- 
lct insoliil~le. 
P a s  de colora- 
tion akec EICL.. 

L a  solution 
distill&e doririe 
une coloration 
brune avec 11C1 
à chniid . . . . . . .  
-- - 

sence d'eau ré- 
gaie .  Cris taux 
rouaes arec le 

Osmium. 

...... distillPe i bles dans celui- 
I % ci . . . . . . . . . . . . .  Palladium. 

E n  bleu ; on neutralise par 1lt:l ; on évuparc 
e n  presenco de H C I  avec eau rkgale. Cris taux 
noirs arec le chlorure d e  pot;issiurri, insolubles 
dans  ce dernier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iridium. 

L e  fil- 
t rülum est  

exci:s et 
évaporé 

presque à 
see ; on le 

reprend 
par I'eau.. 

L a  solutinn est  légérernent co- 
I O T ~ P  en ];iiine. A r e c  le chloriire 
d'ammoriium, précipité jaune, 
insululile dans u n  exces de ce se l .  Plat ine.  

1,a solution est colorée en  rouge 
et  ne précipite pas par le chlo- 
rure d'ammonium ............... Rlodinm. 
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Acfdimétrle de I'treide arsénlqoe, - MM. ASTRdC et 
TARUOURIECH (Compt~s rendus de 2'Acade'mie des sciences du 
ier juillet 1904). - Les essais que MM. Astruc et Tarbouriech 
ont entrepris ont porté sur urie solution décinorniale d'acide 
arsénique; les solutions de bases alcalines, celles de baryte et de 
strontiane, étaient également dkcinormales ; celle de chaux con- 
tenait 1 gr. 60 de Ca(OH2) par litre. 

Avec le méthylorange comme indicateur, l'acide arsénique se 
cornporte exactement comme l'acide phosphorique, c'est-à-dire 
que, a froid comme à chaud, une molécule d'acide est saturée 
par une mol8eule de potassn, de sou& et d'ammoniaque et par 
une demi-molécule de baryte, de strontiane ou de chaux. 

.Avec la phénolphtaléine, à froid, une molécule d'acide arséni- 
que est neutralisée par 2 molécules de base alcaline et par 
i molécule de base alcalino-terreuse. II n'en est pas tout à fait 
de même pour l'acide phosphorique, dont 1 molécule exige, 
pour sa neutralisation, 1 mol6cuIe i environ de cliaur et de 
strontiane. 

Avec la phholphtaléine, ù l'ibullition, une molécule d'acide 
arsénique est neutralisée, comme à froid, par 2 molécules de 
base alcaline; mais à chaud il faut 1 molécule 114 de chaux, de 
baryte ou de strontiane (au lieu de 1 molPcule à froid) 

Lorsqu'on désire effectuer l'acidimétrie de l'acide phospliori- 
que, on ajoute, a la solution d'acide phospliorique ou de plios- 
pliate soit monométallique, soit bimtitallique, une quantité quel- 
conque de clilorurc alcalino-terreux et un excès dc solution 
alcaline titrée; on déterrriirie ensuite I'excks d'alcali au moyen 
d'une solution acide titrée. Ilans ces conditions, l'acide plios- 
pliorique est précipitk à I'Stat de phosphate trimétallique alca- 
lino-terreux. 

Les résultats sont diffërents avec l'acide arsénique; en opiirant 
de la même façon et à fr-oid, onconstate, par l'addition de potasse 
ou de soude, la formation d'un précipité abondant et gélatineux 
d'arshiate trimktallique alcalino-terreux ; niais, lorsqu'on ajoute 
ensuite la liqueur acide, ce précipité se dissout peu a peu, de 
sorte que la quantité d'alcali entrant en réaction indique seule- 
ment la formation d'un arséniate bimétallique ; cette particula- 
rité ne se produit pas avec l'acide pliosphorique ; il faut opérer 
a lu température de l'ebulliticn, si l'on veut éviter cet inconvénient; 
dans ce-cas, I'arséniate tribasique formé prend un aspect cristal- 
lin et ne se transforme pas en arséniale bimétallique. 

Titrage du mé,thylarninatci dlqodiqne. - M. ASTRUC 
(Bulletin de phavmacie du &id-Est de mars 1904). - Le méthylar- 
sinate de  soude (arrliénal) se comporte comme un corps neutre 
au bleu Poirrier, mais il est alcalin à d'autres rkactifs (hélian- 
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tliine A ,  pliénolplitaléine, tournesol e t  acide rosolique). Si l'on 
nculralise une solution de  métliylarsinnte de  soude par un acide, 
I E  virage est trbs net pour  le tournesol e t  l'acide rosolique, peu 
11r6cis pour I'liéliantliine et la phénolplitaléine ; la saturation a 
lieu avec une inolécule d'acide monobasique. C'est sur  ces don- 
nées que 31. Astruc base son procAdé de  titrage. 

On prend 10 cc. d'une solution contenant I gr. 8k de méthylar- 
sinate de soude pour 100 cc. d ' eau ;  on vkrifie la réaction a u  bleu 
Poirrier ; on neutralise, suivant le cas, avec une  ~ o l u t i o n  décinor- 
male alcaline ou acide; on prend à nouveau 10 cc. de  la solution 
titrée primitive, à laquelle on ajoute la quantité d'acide ou d'al- 
cali indiquée pa r  I'opération précédente ; on ajoute à cette solu- 
tion quelques gouttes d'une solution d'acide rosolique, e t  l'on 
titre avec une solution décinormale d'acide clilorliydrique ou  
d'acide sulfurique qu'on ajoute jiisqu'à ca que  la couleur ait viré 
du violet-rouge au laune-paille. De la quantité d e  solution acide 
employée, on déduit la teneur en métliylarsinate d e  soude ct le  
pourcentage en produit pur  et  sec, sachant qu'a une molécule 
d'acide monobasiqiie correspond une i i lolkule  du corps. 

1) aprPs JI. A.  Gautier, le rni:tliy larsinate de soude renferme 
deux niolicules d'eau ; les deux écliantillons qu'a essayés 
bI. Astruc étaient parfailernent cristaiiisés avec cinq moiécuies 
d'eau, cejle-ci ayant été soigneusement déterminée par desicca-  
tiori à l'étuve à 105 degrés. 

On voit qu'il n'est pas inutile de  déterminer la teneur e n  corn- 
poai: p z u  et sec des produits commcrcisux, la quantité d'arsenic 
variarit, suivant le cas, daris d'assez grari[les proportions ( 3 4 , 0 9  
p .  100 tlans le sel à 2 I l2  0 et seulement 2 7 , 3 7  p. 100 dans le sel 
à 5 ri2 0). 

bspliymle pnr le gaz des f o n s e r  d'aisnnce. - hi. HAN- 
I;IOT (Comptes m i d u s  de  L'Acadinale des sciences d u  2 1  février 1902). 
- On sait que, dans certaines circonstances, des ouvriers ont 
trouvé une mort  foudroyante e n  respirant les gaz des fosses 
d'aisance, et on a attribué ces  accidents a I'liydrogbne sulfuré ; 
M. Hanriot s'est appliqué 3. analyser les gaz de plusieurs fosses 
d'aisaiice, et il a constaté que la proportiou d'liydrogt\ne sulfuré 
contenu dans ces gaz était très faible (de 0,Oi à 0,05 p .  100) ; 
or, r1'apri.s les rxpkrierices de  M31. Tlrouardel et Loye, les ani- 
maux ne succombent qu'au bout de  17 à 55 miriules dans une 
almosplière contenant 0,05 p. 100 d'hydrogène 'sulfuré ; M .  Han- 
riot en conclut que ce n'est pas a ce g a z  que doivent être attri- 
bués les accidents observés. Dans le gaz des fosses d'aisance, on 
trouve notanimeril de  l'acide carboriique, dont la proportion est 
de 9 a 10 p. 100 tlans les fosses non ventilées ; d'autre  part,  dans 
ces mêmes fosses non ventilées, la proportion d'oxggéne tombe 
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a 3,7  p. 100, quelquefois moins. On trouve aussi, dans les gaz 
des fosses d'aisance, d e  I'amiiioniaque, qui contribue à rendre 
irrespirable I'atrriosplibre d e  ces fosses. 11 se peut aussi que de 
petites quantités de  matières alcaloïdiques toxiques e t  volatiles, 
peut-étre (:es composés pliosplior8s, se produisent pendant la 
putréfaction et contribuent aux accidcnts. 

Le problèine est donc fort complexe, mais le point pratique 
qui s e  dégage des analyses de BI. Hanriot, c'est qu'aiicun dksinfec- 
tant ne saurait rendre respirable l'air vicié d'une fosse. En 
admettant que les désinfectants employés puissent absorber I'liy- 
drogène sulfuré, l'acide carbonique et l 'ammoniaque, ils sont 
iricapables de  ramener  l'oxygène qu i  fait défaut. Le seul moyen 
d e  rendre inoffensive l 'atmosphère d'une fosse est donc d'y 
pratiquer une ventilation énergique avant que  les ouvriers y 
descendent. 

M a y e n  de diff61*eneiei* le mng de I'honinie d'avec 
celui r ies  ~niiniiiix. - M .  le D r  BAliTI1E (Bdletin d e  la 
SociPtPde pl~nrmacie de Ilordeazcx de Rvrier e t  mars 1 9 0 2 ) .  - Nous 
avons sigthlc': à nos leclcurs le  procédé indiqué par MM. Wassw 
mann et Scliiitze, polir diffr:rencier le  sang de  I'liomme de celui 
des aniinaüx ( 1 )  ; nous avons aussi publih les reclierclies faites 
par  M .  de Nobele, dans le but de  contrOler les faits avancés 
par  RIM. Wassermann et Scliütze, et nous avons mis  en relief les 
morlifications que l'expérimentateur belge propose d'apporterala 
méthode pour la rendre d'une plus grande commodité ( 2 ) .  
M. Bartlie, s'est, a son tour, imposé la taclie de  procéder a des 
expériences analogues, et nous sommes persuadé de rentlreser- 
vice à nos lecteurs en leur faisant connaître toutes les observa- 
tions qui  sont faites sur  ce sujet, car personne ne peut nier 
l'importance que présente, pour la médecine légale, u n  p~océdé 
qui sernhlc, jusqu'ici, perniettre de rcconnaitre avec certitude 
les  taches d e  sang huniain. 

Nous dirons, tout d'abord, que les auteurs, M .  Bartlie riotam- 
ment ,  donnent à la  rni:,lliode dont noils parlons l enom de  réaction 
d'Ulilenliuth. 

Nous rappelons ici que, d'après Wassermann et Scliütze, on 
doit praticliier s u r  lin cribaya ou lin lapin, à deux joiirs d'inter- 
valle, cinq injections intrapéritonéalesde 10cc. des6rurn huniain, 
soit 50 cc. ; six jours après la cinquikme injection. l'animal est 
saigné et le sérum de  son sang peut ê tre  employé a l'examen des 
taches suspectes. 

JI. Bartlie fait remarquer  qu'il faut éviter de choisir les cobayes 

(t) Voir Annales de chimie analytique, 1901, p.  248. 
( 2 )  Voir Annales de chimie analytique, i 902, p. 150. 
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pour ces injections, attendu que ces animaux succonilient aux 
injcctioris intrapéritonéales dB sérum liumain. 

Pour la pr6paration du  sé rum liumain, M. Bartlie recueille le  
sang d'une saign6e daris un verre conique, qni est ensuite port6 
a la cave pendant quarante-huit lieures ; le sérum est séparé d u  
caillot et distribué dans de  petits ilacons stérilisés de  5 à 10 cc.  ; 
de cette façon, le sérum peut se conserver pendant a s s a  long- 
tenips i la température du laboratoire; si Ic s6rum est teinté, i l  
faut le centrifuger pour séiiarer les globules sanguins 

Lorsqu'il s'agit de  prendre du sang au lapin injecté, ivI Barllie 
coupe avec des ciseaux le bout de  l'oreille de l'animal; o n  obtient 
ainsi, sans sacrifier le lapin, 7 à 8 cc. de  sang, qui fournissent une 
quantité de sérum suffisante pour produire la réaction d'Ch- 
lenliuth. 

Etarit donné qu'il n'est pas toujours facile de se procurer d u  
San:, liumain, M .  Bartlie s'est demandé s'il est indispensable d'in- 
jecter 50 cc. de sérum -humain pour  donner au sérum du lapin 
injecté la propriété de précipiler le sang humain ; o r ,  il résulte 
des expériences auxquelles i l  s'est livré que le s6rum de  lapin 
acquiert celte propribté lorsqu'on n'injecte que 30 ou 35 cc. de 
sérum Iiumain (las expériences de  M. Bartlie ont porté s u r  des 
lapiris pesant 2 koS 300 et 2 kas 800). 

M. Uartlie a encore constaté qu'en saignant une deuxième fois 
un des lapins injcctks et  en pratiquant celte deiixikme saignée 
quinze jours apriis la dernière injection de sSrum humain, le 
sérum de ce lapin donne encore la réiiction d'Ulilenliuth. 

M. Bartlie a pris un lapin qui avait sulii les cinq injections 
prescrites par MJI. Wasserniann et Scliiitze ; un  mois apr&s la 
dernière injection, il a fait d ce lapin deux nouvellrs injections 
de 5 cc. de séruni liumain, à cinq jours d'intervalle; le sérum 
obtenu a donné la réaction caractéristique, ce qui prouve que le 
sEiriirn d'un lapin injecte! continue être un r6actif excellent, si 
l'on injecte a ce lapin de  nouvelles et faibles doses de sérum 
humain. 

A I .  Bartlie a constaté qu'on peut obtenir des rksullats aussi 
satisfaisants en substitua'nt le skrurn de  placenta Iiuinain au sérum 
de sang Iiuniain pour les injections faites aux lapins ; toutefois, 
au cours de  ces expériences sur  du sbrum J e  lapin injecté avec 
du  sérum de placenta, il a observé que ce sérum de lapin donnait, 
a plusieurs reprises, un  précipité avec le 'sang de  bœuf, a lorsque 
la rcaction eût d û  être négative. 

D'niilres expériences de RI Rarlhe lui ont permis de constater 
que le sérum d'un lapin auquel on a injecté une dose toxique de 
sérum humain ne peut être utilisé pour produire  la réaction 
d' Ulilenhutli. 

Il a encore observé qu 'un lapin qui  a été préparé pour  préci- 
piter le sang Iiurriairi, et dont l e  sérum a perdu ses propriktés 
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précipitantes, peut ê tre  inoculé avec le  sérum d'un antre anima-- 
et produire  un  sérum capable d e  prbcipiter le sang de  ce noukel 
animal. 

Enfin, les taches de  sang menstruel se  comportent,  d'aprés les 
expériences de  M.  Barthe, comme les taches de sang normal. 

M. Barthe fait remarquer  que,  pour  produire la réaction 
d1Uhlenhuth, il n'est pas indispensable d ' o p h e r  3 7  degrés; il a 
o p h é  a une tenipératiire oscillant entre 32 e t  37degrés, et il a 
obtenu des résultats positik. 

M.  Barthe termine en faisant observer  qu'il est en complet 
désaccord avec hl)]. Linossier et Lemoine ( i ) ,  qui,  d'après une 
coiîimunication Faite récemment par  eux a 1'Acadi:niie de méde- 
cine, ont signalé certaines circonstances comme étant suscepti1)les 
de nuire  a la spécificiti! de la rCaction. Pour M .  Bartlie, la réaction 
d'Ulilenliutli a été constamment positive avec le  sérum de sang 
humain. 

Valeur eoinpai-ée den  pi-inciprtur dlssolvants de 
l'acidc uriqne. - BI. VICAEIO (Soc. de thémpeutique,  séance 
du 42 mars 1902). - M. Vicario a établi la valeur coinparée des 
principaux dissolvants de l'acide ur ique e n  déterminant la solu- 
bilitS, a une même ternphature,  des  différents urates que ces 
dissolvants peuvent former. Les résultats qu'il a oblenus sont con- 
signBs dans le tableau ci-dessous, les nombres portés a ce tableau 
indiquant la quantité d'eau nécessaire p o u r  dissoudre une partie 
de I'urate correspondant : 

Urates neutres mineraux a 18 degres a 37 degr68 . . . . . .  Urate neutre de chaux l k 2 8  1353 
- d e  lithine . . . . . .  - - de potasse . . . . . .  

- - . . . . . .  d e  soude. 
Urates acides mineraux 

Urate acide de soudo . . . . . . .  
- - d e c h a u x .  . : . . . .  
- - de lithine. . . . . . .  
- . . . . . .  - de potasse 

Uratcs organiques 
. . . . . .  Urate de propylamine. 

- d'bthylène-diarriiiie. . . . . .  
- d'urotropine . . . . . . . .  
- de pipdrazine. . . . . . . .  
- d e  lysidine . . . . . . . . .  
- de  diiriéthylpipCrazine . . . .  

On voit q u e  les urates neutres de potasse, d e  soude et de 
lithine sont très solubles, mais leur  instabilitb; empêche leur for- 
mation dans l'économie; d'ailleurs, leur  solubilité est inférieure 
à celle de  certains urates organiques. 

(i) Voir Annales de chimie analytique, 1902, p. i85. 
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L'urate acide d e  chaux est plus soluble que  l'urate neutre, 
contrairement a ce qui  se passe p o u r  les autres.urates miri6raux. 

L'urate acide d e  potasse est plus soluble a 37 degrCs que 
l'urate de soude et celui de  litliine, d'où il résulte que le bicar- 
bonate de potasse serait  un  meilleur dissolvant de l'acide ur ique 
que le Bicarbonate de  soude et le carbonate de  lithine. 

On peut encore remarquer  que, a 3 7  degrés, I'urate acide d e  
litliine est une fois et demie plus soluble quo I'urate acide d e  
soude. 

Les urates d'urotropine et d e  pipérazinesont huit fois plus solu- 
bles que I'urate de  lithine. 

L'urate de dimétliylpipérazine (base d u  IycCtol) est vingt trois 
fois plus soluble q u e  I'urate de lithine. 

A 

Dosage de l'azote. - M. A .  HEDEBFt AND (Zeits. f .  zrnters. 
drr Nnhrungs u. C;enuss., 1902, p. 61).  - 1,'auteiir rappelle que,  
dans la distillation d e  l 'ammoniaque, on est obligé de rincer l e  
tube plongeant dans la solution d'acide titré, en y faisant passer 
un courant de vapeur. 

Fig. 1 Fig. 2 

L'auteur emploie, pour  recueillir l 'ammoniaque, l'un des dispo- 
sitifs représenlés par  les figures ci.  contre. II recommande de  pré- 
fkrence le dispositif représenth par la figure 2. 

La fiole conique a une contenance d e  700 h 800 cc.; le tube en 
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iJ a un diamètre de  i9 millimètres, et la boule a un diambtre cle 
25 30 rnillimétres. 

Avant la distillatiori, on place dans la fiole l'acide titré et l'on en 
met quelques goult9s dans le tube en U. Au moment du rlégsge- 
ment de l'ammoniaque, il se produit une aspiralion qui déplace 
cet acide et enipêclie toute perte  d'ammoniaque. 

L. L. 

Réaction sensible de l'ammodaqae. - M .  G. CdOCK- 
ROFT Phnmnceutical Journd, 1901, 2, p. 691.). - Un papier 
réactiliniprégné d'une solution à 7 p. i 0 0  d e  sulfate de cuivre 
prend, sous l'action d e  traces de  vapeurs arnmoniacalcs, une co- 
loration bleue foncée. A.  D. 

Analyse de Irr nitrocellolo~e. - M .  G. LU'KGE ( h t r i i .  
of the nmerican chem.  Soc., XXIII, na 8). - Dosage d e  I 'nzot~. - 1.a 
nitrocellulose est d'iibord dissoute dans SOLH2 concentrk, et celle 
solution est introduite dans le voluniénoinètre de l'auteur. En 
Angleterre et en Allemagne, on exprime les résultais en azole 
p. 100. En France, on les exprime en cc. d'A20 (rament% i O degré 
et a la pression de  760 milliiiiètres) dégagé par  gr. de substance. 

1 5  cc. 95 AzO = i p. 100 d'azote, 
4 

1 cc. AzO = 0,0627 p.  100 d'azote. 

Voici la teneur en azole des diverses nitrocelluloses : 

Degré de  nitration 
- 

Dodécanitrocellulo~e (ancienne trini- 
trocellulose). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Undécanitrocelliilose.. . . . . . . . . . . . .  
Décanitrocellulose.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Eniiéanitrocellulose.. . . . . . . . . . . . . . .  
Octnnitrocellu!ose (ancienne diriilro- 

pllu!ose). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  IIeptani trocellulose.. 

IIexani trocellulose ................ 
Pentaiiitrocellulose . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tétranitr oçellulose (a~iciennne mono- 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  nitrocellulose). 

Azote p .  100 
- 

AzO par gr.  d e  
nitrocollulo~e 

- 

225 cc. 53 
215 32 
203 87 
191 08 

Solubilitr'dans l'alcool éthiré. - L'auteur emploie un mélange 
contenant 3 parties d'éther (D = 0,72) et 1 partie d'alcool 
(D  = 0,81). On traite la substance, placée dans un flacon cylin- 
d r i q u e  bouché, par un volume déterminé du  mélange alcaol- 
Bther. On laisse déposer, puis on préléve, avec une pipette, un 
volume connu d e  la solution. qu'on évapore à 50 degrés. On pciit 
aussi ajouter de l'eau à la solution éthéro-alcoolique, afin de pré- 
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cipiter la nitrocellulose, qu'on recueille, qu'on sbclie et  qu'on 
pèse. 

Examen au microscope polal-isnnt. - Au microscope polarisant, 
il est possible de  distinguer très nettement : l0 la cellulose non 
transformée, par son éclat jaune orangé, avec teintes irisées; 
$0 la cellulose fortement nitree ( A  par t i r  de  i2 ,73  p .  i 0 0  d'azote), 
à son éclat bleu, moins intense toutefois que celui de  la cellulose 
pure. Lorsqu'il s'agit de  coton-collodion, dans lequel la structure 
de la fibre est modifiée jusqu'à un  certain point, et qui contient 
davantage de cellulose inaltérée, le microscope polarisant ne  
donne plus d'indications. Avec 5 p.  100 seulement de  cellulose 
non modifiée, la majeure partie d u  champ d u  microscope pré- 
senle une coloration jaune, et, avec 15 p. 100 de  cellulose non 
modifiée, les pliénomé,ies de  polarisation des fibres nitrées 
devienrieril absoliirrierit impossibles A « l w r v e r .  

Dosnye de ln cellulose innllirée dans les nit~ocelluloses. - Le pro- 
cédé indiqué par l 'auteur est applicable dans le cas seulenient d e  
produits fortement nitrés. On se sert d 'une solution alcoolique 
d'éthylate de  sodium, p r i p a r é e  en dissolvant 2 a 3 gr. de sodium 
m6lallique dans 200 cc. d'alcool a 930. On filtre cette solution 
et l'on y ajoute 100 cc. d'acétone. Ce réactif n'agit pas sur  la 
cellulose pure ,  mSme si l 'on prolonge le contact pendant plu- 
sieurs Iieures, tandis qu'il décompose presque instantanément la 
nitrocellulose, avec formation d 'une substance de couleur rouge- 
brun, soluble dans l'eau. 

On opère d e  la manière suivante : on  introduit dans une fiolo 
d'Erlenineyer 5 gr.  d e  fulrnicoton e t  i 5 0  cc. d e  réactif. On chauffe 
pendant 2 0  à 30 minutes au  bain-marie, i la température de 40 
a 50  degrés, en agitant de  temps en temps. On laisse ensuite 
diposer, puis on  décariLe la solution brun-rouge. La partie inso- 
luble est lav6e à l'alcool par décantation, puis à I'eau. Le résidu, 
formé de  cellulose, est recueilli s u r  ilri filire, lavk à I'eau 
bouilllante, qu'on additionne d 'un peu d 'HU.  On peut sécher et 
peser la cellulose ainsi obtenue, mais, pour  plus d'exactitude, il 
est préférable d e  lui faire subir  un second traitement avec 50 cc. 
de rélactif. 

Présence de l'alcool dans le lait. - M .  TLICHERT 
(Biedermanns Cenlmlbla t t ,  1902, p. $10). -- L'auteur a examiné 
un  lait dont l'ingestion avait provoqué la mort de  veaux;  
l'échantillon était fortement décomposé et  avait une odeur  trés 
nette d'huile de  fosel. Le liquide obtenu par  distillation du  lait 
avec la vapeur d'eau avait égalernerit l 'odeur d'huile de fusel 
et donnait la r6actioii de  l'iodoforme. Le lait provenait de vaches 
afrouragées avec des ré.;idus d e  désucrage d e  mélasses 
(schlempe), d u  son de seigle, d u  tourteau de  lin e t  de la paille 
d'avoine et d e  seigle hachée. 
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D'aulres examens d u  lait de vaches et  de  liretiis nourries avec 
la même sclilempe ont fourni aussi la r h c t i o n  de  l'iodoforme, 
tandis que le !ait des animaux ne recevant par de  ce résidu dans 
leur  ration ne donnait pas la mème réaction. Le résidu de désu- 
crage Btait fortement acide et contemit ,  dans le  distillalum, 0,9 
p .  100 d'acide acétique. E .  S. 

Détermination ~nalptiquc de la valeur fertili- 
wante de l'azote dans le fumier. - bIM. R d  RIECKE, 
C.  BLOC, TH. PFl?Il~FIIl~, et O. LEhIMERMA8N (Ri~~dermauss  Ceti- 
trdblatt, 1902, p. 236). - Les auteurs  ont recherché quels rap- 
ports existent entre la solubilité de l'azote du  fumier dans la 
pepsine et sa valeur fertilisante, l'azote ainsi soluble étant con- 
sidéré comme assimilable par  les plantes. 4 gr.  d e  matière, des- 
siichée à 55-60  degrés et finement moulue, sont niis i digErer 
pendant 4.8 heures a la tcmpéralure t k  36 degrés avec 500 gr de 
solutigri de pepsine ; la difrkrence entre l'azote non soliiliilisf: et 
l'azote total donne l'azote soluble. Les auteurs ont constaté que, 
pendant l'auto-combus~ion du  f i  niier,  la quantité d'azote soluble 
subit des augrrientations ou  des diminutions, sans qu'il soit possi. 
ble de  trouver I'explicatiori de ces variations. 11 devient donc 
difficile d'admettre que la quantit6 d'azote soluble donne une 
idée de la valeur fertilisante. Cependant, dans les essais de 
culture, on a constaté qu'il esiste toujours une certaine propor- 
tionnalitk entre  la valeur fertilisante d'un fumier et sa  teneur en 
azote solui~le  dans la pepsine après  l 'auto-combustion; on ne 
peut fixer de  règles dtifinitives i\ ce sujet, car les résultats varient 
selon la nature du  fumier, la durée d'emmagasinage et  la nature 
d u  sol. E .  S. 

Recherche du goudron de pétrole diriis l'nsplialle. 
- M M  J .  KOVAES et SOïET (Cl~emicd Heciew, E'ett and Harz 
Ind., 1901, p. 1). - Cette méthode de  recherche est intéres- 
sante, en ce sens que, fréquemment, l'asplialte est falsifié avec 
des goudrons d e  qualité inférieure. 

L'échantillon est épuisé au sulfure de carbone, puis l'extrait 
filtré est chauffé au bain-marie à i 10 degrés, p o u r  chasser toute 
trace d'humidité. 

1 gr. du résidu est redissous dans 2 gr. 5 d e  sulfure de  carbone. 
On prépare ensuile une solution semblable avec de  l'asphalte 
p u r  ; puis  on mélange i cc .  des  solutions ainsi prSparées avec 
2 cc. 5 d'essence do térébenthine. Dans ces condit.ions, le gou- 
dron d e  houille donne une  solution brun-clair et un dSpÔt 
brun,  tandis que (les 6cliantillons d'asplialte de la Trinité, 
d'asphalte de Dalmatie, d e  bitume de  Tataros (Hongrie) et d~ 
goudron de  pétrole, donnent une solution brun  foncé, sans aucun 
précipité. 
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10 cc. d'alcool absolu,ajoutés à ces solutions,donnent des pré- 
cipités noirs, sauf pour la solution d e  goudron de Ilouille. Les 
prcicipités, sk l ibs  a 95 degrks, ont des aspects pliysiques diffé- 
rents : celiii du goudron de Iiouillc est brun-clair  et pulvérulent ; 
celui d ~ s  asplialtcs est kpais: brillant et noir, el les autres sont 
terreux et noirs. 

Si l'on traite Z gr.  des solutions originales par  5 cc. d'alcool 
absolu, celle de goudron donne un prkcipité b run ,  tandis que 
les autres donnent des précipités noirs. 

P. T. 

Dosage du fuse1 dans Ics Itqiiitles nlcouliques. - 
RI. E. B E C I I M A W  ( L e i t s .  f. l h t e ~ s ~ ~ h .  d r ~ A % i h r u n g s  u .  Cenuss., 1901,  
p.  1059) .  - L'auteur a indique, il y a deux ans, un  procédk pour 
doser le fusel dans les liquides alcooliques ; son procédé consiste 
essenti~llement à extraire le fusi.1 au moyen du t i k x l i l o r u r e  de 
carbone, puis a étlifirificr par l'acide nitreux la solution de  fuse1 
dans le tétraclilorure L'etlicr nitreux airisi produit est dosé par 
le procédé Scliulze-Tiomann (transformation en biosyde d'azote 
par cliaiiffaqe avec HCI et  un protosel de fer). 

II1aiiteur a perfectionni;. e t  siniplifié le  mode opératoire qu'il 
avait primitivement indiqué. I I  opère de la manière suivante : 

a) E'.~lracliotz d u  frisel. - Dans ilrie liriule à d6caritation d'une 
capaciti: de 1 0 0  cc. environ, on introduit 20 g r .  de clilorure de 
calcium granulé pur .  puis 50 cc. de l'eau-de-vie k essayer. Cette 
eau-de-vie doit marquer  au niasiniuni 5 ' 0 0 .  On agitp pour dis- 
soudre le clilorure de calcium, puis on r i  fioitiit sous un courant 
d'eau. On ajoute 30 cc. d e  tétraclilorure d e  carbone ; on agite 
pendant 10 minutes au moyen de l'agitateur Reclilingliausen. 

Ori laisse reposer. puis on transvase le tétraclilorure dans une 
autre boule à décantation contenant 2 0  à $5  cc. d'eau. 

On agite une seconfle fois le liquitlr: avec 20 cc. de ti.trnclilorure 
pendant 10 niinutes. On dicarite IF: dissolvarit et on l'ajoute h 
celui q u i  a servi au  premier  épuiseinent. On fait encore deux 
autres estractions, chacune avec 2 0  cc de télraclilorure, qu'on 
agite pendant 15: minutes. 

La boule à décantation, contenant 2 0  à 25 cc. d'eau et le tétra- 
clilorure provenarit des 4 kpuisenierits de I'eau-de vie, est agitée 
pendant 5 niinutes, de mariiére à clissoutlre dans l'eau la petite 
quantité d'alcool 6tliylique entrainée par ledissolvant Les petites 
portions d'alcools sup6rieurs entrainbs par  l'eau en sont enlevbes 
en ajoutant 1 0  gr.  de  cliloriire ilecalciuii~ sec et en traitant deux 
fois par 40 g r .  d e  tétraclilorure de carbone. 

b) Ethirification d u  fuse l .  - La solution de tétrachlorure de 
carbone, qui est légèrement trouble, est adtlitionnke d'une pelite 
qu;intit,6 de  chlorure de calcium fondu,et l'on agite jiisqu'à ce que 
le liquide soit l impide. On filtre dans un flacon bouché ;i l'émeri, 
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e n  versant s u r  un  entonnoir ?i courte douille garni de coton de 
verre ; on  lave avec du tétrachlorure sec. Pour faire l'éthérifica- 
tion, on ajoute envirori 3 gr. de bisulfate d e  soude pulvérisé et 
3 gr. de  nitrite de soude. Le dkgagement d'acide nitreux com- 
merice aussitôt; on laisse cri contact pendant une demi heure, puis 
on filtre clms ilri  autre flacon sur  d u  coton d e  verre ; on lave avec 
du  tétrachlorure. On ajoute à 1s solution 3 gr .  de  bicarbonate de 
souda pulvérisé. Lorsqu'après agitation le dégagement d'acide 
carbonique a cessé, on ajoute de  I'eau pour  dissoudre le bicarbo- 
nate en excès ct l'on sépare le tétraclilorure dans un entonnoir. 

c )  Snponifirntton de I'Plher nitwux et rlosnge d u  uitrite. - L'auteur 
opérait  primitivement le dosage de I'étlier nitreux par le traile- 
ment au moyen d'un protosel de  fer et d'I-ICI ; i l  mesurail le volume 
d'azote ainsi produit.  II a simplifié le procédé e n  saponifiant 
l'éther nitreux au  moyen de SOcI12 et titrant l'acide nitreux par le 
permanganate d e  potasse. 

La solution d e  tétraclilorurl: de carbone est agitSe fortement et 
a plusieurs reprises avec IO cc. de  SWH2 concentré ; on verse 
ensuite le contenu d u  flacon dans environ i00 cc. d'eau dans 
laquelle on a mis quelques fragments de  glace ; on rince avec un 
peu d'eau glacée et l'on titre en versant dans le tout une solution 
de permanganate au  L/1000. 

Séparation des aldihydes. - Si l'eau-de-vie renferme des aldé- 
hydes, il est nécessaire de les séparer.  Pour cela, on agite la solu- 
tion de tétrachlorure avec d u  bisulfite d e  soude. On sépare celui- 
ci et on lave avec de  l'eau. 

Dnnage de IR f~cnle. - M. A. KAlSER (Chem. Zeit . ,  1902, 
no i l ) ,  - L'auteur précipile l'amidon par  l'iode en présence de 
l'acétate de soude, qu i  favorise la séparation complète de l'iodure 
d 'amidon;  on recueille celui-ci sur  un filtre; on le traite par 
la potasse alcoolique, qui laisse seulement l'amidon, et l'on 
pkse ce dernier.  

On solubilise d'abord l 'amidon ou on  le transforincen cnipois. 
A 50 cc. de  la solution amylacée, on ajoute 10 gr. d'acétate de 
soude;  on  cliauffe à 50 degrés, et l'on ajoute '25 cc. de solution 
d'iode ( 5  gr. d'iode et 10 gr .  d'iodure de  potassium par litre). I I  
doit y avoir un excès d'iode. Quand le précipité d'iodure d'ami- 
don s'est déposé, on le recueille sur un filtre tart! ; on le lave avec 
une solution d'acétate de soude a 3 p. 100, puis on fait passer 
l e  précipité, avec l'aide d'une pissctte a alcool, dans une capsule 
o ù  on  le chauffe doucement avec 5 cc. de potasse alcoolique à 
5 p. 100. Lorsque l'iodure d'amidon est entièrement di:composé, 
o n  rend la liqueur franchement acide en ajoutant une solution 
alcoolique d'acide acétique. On jette le précipité sur  le filtre taré; 
on le  lave à l'alcool e t  à. l 'éther ; on le séche pendant 4. heures a 
120 degres et on le phse. 
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Ce procédé s'applique au dosage d e  l'amidon e n  présence de 
13 dextrine et des sucres. 

lkecl~erche des matiéres colorantes artificielles 
daiirr le kaucisson n l'aide du smlicjlate de soude. - 
h i .  En.  SPbETlI (Zeits. fur U n t m u c h .  der Nahruvgs u n d  Genuss., 
i901,  p. tO2O). - Le saucisson finement divise est cliauffé à 100 
degrés,pour en séparer le plus de graisse possible Onactihve de le 
dégraisser par bpuisement a l 'éther de  pétrole dans un apparei l  
de Soxlilet. La masse bien d é g r a i d e  est traitée pendant une heure 
au bain-marie par une solution de salicylate d e  soude h 5 pour 
100. On sépare par dkanta t ion  la liqueiir, d6jà colorGe s'il y a 
prksence d'une matibre colorante, et I on traite de nouveau le rési- 
du par une solution d e  salicylate de  soude. Les deuxsolutions 
sont r h n i e s  dans un beclierglas, e t ,  après avoir acidifié par  u n  
peu de SO'H2, on cliauffe en presence d'un peu de coton dégraissé. 
II n'est pas nécessaire d'dliminer l'acide salicylique par 1'8ther 
ou le chloroforme, car  il reste dissous i chaud et ne nuit pas b 
la fixation de la matière colorante s u r  le  coton ; si le coton se  
colore, c'est un indicecertain de la présence d'une matière colo- 
rante artilicielle. 

C. F. 

Valeur ïertilismiite aies cendres. - M .  J . KOX 1G (Bie- 
de~manns Centralblatt, 4903, p .  283). - Depuis plusieurs annr'es, 
on emploie, en Wcstplialie et dans le Bas-Rhin. u n  engrais potas- 
sique qui est à peu près  équivalent au kaïiiite et qui contient, e n  
ouire, de la chaux e t  de l'acide pliospliorique ; cet engrais est 
constituk par  les cendres folles des foyers industriels. L'auteur a 
trouvé, dans diffh-ents &Aiantillons, de  8,65 a 10,33 p .  100 d e  
potasse ; celle-ci est suffisamment soluble, e t  l'on n'a trouvé dans 
ces cendres aucune substance nuisible aux végétaux. La qualité 
des cendres folles est naturelleinerit eri relatiori avec la composi- 
tion d u  charbon brùlé  ; l 'auteur estime que,  dans les régions e n  
question, les usines peuvent fouriiir toute la potasse nécessaire a 
i'agriculture des environs. 

E. S. 

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

Esaai de shuiologle urinaire, par  C.  VIEILLARD. - 1 vol. de 
372pages (Société d'édilions scierilifiqiics, 4, ruc Antoine-Dubois, Paris). 
Prix : 6 fr. - Dans un livre intitule : L'Urine humaine, hl. Vieillard 
a fait connaitre les méthodes A employer peur procéder & l'analyse chi- 
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mique d e  ce liquide, mais, lorsque l e  chimiste a fait une  bonne ana!yse 
d'urine, lorsqu'il a indiqué la quantité des divers  élririents qu'il a dopés, 
le médecin a le devoir de tirer d e  ces chiffres uri enseigneiiient ; il doit Ics 
interpréter de rnaniére $ établir un diagnostic. Pour opcirer ce travail 
d'interprétation, il a besoin d 'un  guide sùr  ; l'oiivrage que  publie hl. Vieil. 
lard sera ce guide indispensable qui lui permetlra  de tirer le nieilleur 
parti possihlc des analyses d'uririe qu'il fait t'aire. 

On peut dire de l 'Essai de sémiologie u~inaire (le 11. Vieillard que 
ce volume coriiplète celui qui concernait exclusivement l'analyse de l'urine 
humaine.  

Dans une préface magistrale, qu'il a écrite pour  présenter l'oeuvre de 
JI. Vieillard, M. le docteur Albert Robin fait trns judicieusement ressortir 
le grand interet clinique du livre que  l 'auteur vient d'écrire. a Ce livre, dit 
« M. Albert Hohin, condense u n  grand nombre d e  notions jusqu'ici épar- 
(( ses dans  des rn(:nioires or iginaux et est appelé h rendre aux médecins 

le très grand service d e  les éclairer s u r  les ressources qu'ils doivent 
(( Lirer cie la sémiologie uririaire. 

1( hl. Vieillard a fait une ceuvre utile, qui  vient B son heure, et qui aura 
1~ certairieriient, auprks du public mérlic:il, le succi.s qu'il mérite. 1) 

L'ouvrage d e  M. Yieilliird, qui inkiresse le pliarmacicn el le chimisle 
au nioins autant que  le médecin, est divisé en [rois pariies, qui sont con- 
sacrées : l a  piwniére, & la sérriiologie sysléiriatiqiie ; l a  deuxiénie, la 
sémiologie générale ; la trnisicime, B la séiiiiologie appliqiiée; un cliapitre 
spécial est consacré h la cryoscopie des urines. 

C .  C .  

E'indnstrle den aeirlen inlnkraux., par  L.  GIIILLET. - 
1 vol. d e  181 paçes de l'Encyclopédie L6aiité !Crauttiier.Vi!lars ethlasson, 
éditeurs). Prix : 2 fr.  80. - L e  domaine des industries chimiques est 
devenu si vaste. depuis quelques années, qiie les  études spéciales sont 
d'une riécessitè absolue. 

Celle qui fait l'objet du volume de M. Guillet a trait I1indiist,rie des 
acides minéraiix : elle embrasse donc la  falirication des acides sulfu- 
rique, azotique et clilorhydrique, ainsi qiie la préparation des composés 
qu i ,  hien qu'ayant urie moindre importance, trouvent, dans des applica- 
tion?, la plupurt de date récenk ,  d ' importants  dehoiicliés. 

L 'auteur ,  qui a prkserité au C0ngrE.s de cliiniie appliquée de 1900 un 
rapport  très remarqué sur  l'elat actuel des  industries ctiirniques en Frarice, 
sernhlait tout désigné pour écrire ce livre ; en effet, il ne s'est pas coii- 
tenté d e  décrire, d'une façon précise, les divers modes d e  fabrication des 
acides, en insistant sur Ics méthodes récentes (fahricntion d e  I'anliydride 
sulfurique; ~iroi:cidésV;ilciitirier,Gultmaiin-Rohrmann et Lebel pour l'acide 
azolique ; préparation des acides sulf'ureux et  ca r l~on ique  liquides, eic.) ; 
il a insisté sur  lc cdté économique d e  la quest ion,  donriant des prix de 
revient dCtriillEs et décrivant 1'Ctat Cconoiriique d e  ces fabrications dans 
les diffërcnts pays (pro[luctiori, exportation et importation). Enfin, pour 
chaque produit, Il. Guillet étudie l a  varialiori d u  prix de vcnie, les frais 
de transport,  ainsi que  les réginies douaniers. 

C'est la premiére fois que semblable publicaiion est faite; aussi, ce 
livre est-il appelé h rendre d e  réels services, non seulcmenl aux ingénieurs 
et a u x  chimistes qui  s 'occupent d e  la fabrication des acides minéraux, 
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mais encore tous ceux que  le romnierce 
iri téiesse. 

Tous y puiseront des renseignements utiles et 

des  produits  chimiques 

inédits. 

Bulletin scientifique ct iriiluntriel de la inaiaoo 
Ilnnre-Brrtraad fils, de Grmmsc. - ( 1 1 8  sér ie ,  n o  ,5, mars  
1902). - Ce Bulletin est, comme les prbcétlenls, divise en trois parties : 
dans la première, consacrke aux travaux scieritifiques, nous trouvoris les 
rec!ierclies si intéressantes d e  1131. Ctiarahot e t  IIéheit s u r  la végétation 
cles plantes i p a r f u m s  Dans cette pnrlie de leur t i ava i ; ,  ces auteurs ont  
étudié les variations ctiimit~iies proilui tes sur  la riienllic poivrée par le clilo- 
rure de sodium, qui entrave, corrime o n  le sait,  le tleveloppeirient des 
vegbtaux. Les conclusions d e  ce travail sont résurntim ainsi : l'addition d e  
clilorure de sodiiim a n  sol a pour e f e t  d 'accentuer  l'augmentation de l a  
proporlion centésimale d e  maLières organiques dans les plantes, ainsi q u e  
la  perte relative d'eau. Er1 rritrrie temps q u e  le sel exerce su r  le vkgktal 
cetle double influence, il favorise I'CtIitirificalion et  entrave, au contraire, 
la transformation du nieritho1 eri mcntliorie. 

La d e u x i h e  partir: est consacrée h I ' iriilu~trie des parfums. On y lrouve 
des documents très instructifs s u r  l'origine et la produclion de quclques 
huiles esscritielles exotiqiics (sarital, patcliouli, ylarig-ylarig. etc.), s u r  la 
rerolte des fleurs et tlrs plaiitiis aromatiques, elc. 

Enfin, la troisii.rne partie est une revue d e î  travaux récents sur  les par- 
fums et huiles essenlielles. 

NOUVELLES ET HENSEIGNEMENTS 

Suppression des annlyses gratuites ii. ~'Bcole des 
mines et tarir des irn~lyscs qui y sont fiiies. - 31. l e  
Jlinistre des travaux publics vient d e  supprirncr  les arialyses gratuites B 
I'Ecole des mines. Nous reproduisons ci-dessrius I 'arrhté qu'il a rendu le 
23 mars 190.2, dans  lequel, d'aprks 1 'Echo des mines e t  de lu  metallur- 
gic du 17 avril 1902, s e  trouvc le tarii des analyses qui seront tlésormais 
exécutées dans le 1.ahoratoire d'essais d e  cet étah1is:etnent pour le compte 
du  public : 

Le Ministre des travaux publics, 
Sur  la proposition du Directeur d u  personnel e t  d e  la  comptabilité, ' 
Vu les articles 34 de la loi d e  tinances du 13 avril 1900 et 58 de la loi 

dc finances du 25 février 1901 ; 
Vu l'arrêté d u  16 novembre 1845, qui a créé, à 1'Ecole des mines, u n  

bureau d'essais gratui ts  pour  les sulisiarices rriiriérales ; 
Arrbte : 

Article l e r .  - Sont  rapportés les artic!es 2, 3 et 4 de l 'arrété ministé- 
riel du 16 novembre 1843. 

Article 2. - Le hureau de 1'Ecole des mines est autorisé ti faire, pour  
le compte des particuliers, des analvses d'eaux, de subslances minérales 
et d e  produits métallurgiques. Ces analyses donneront lieu 2 la perception 
d'une taxe conformément a u  tarif ci-aprés : 
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Aciers, fers, fontes: 

........... ................. Analyse compléte usuelle.. ,. 
....................................... Un seul dosage.. 

Argiles, Icaolins, silicates.. ......................... 
................. Calcaires à chu ux grasses, chaux.  

. . . . . . . . . . .  Calcaires ù chauz hydrauliques, czments 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Combustibles minéraux.. 

.................................. Eaux mineralrs.. 
Eaux potables ..................................... 

............................. Eaux pour chaudières 

Jfltau.r, alliages : 

............................... Ailalyse cornplPte usuelle.. 
........................................ Un seul dosage.. 

Minerais d'antimoine : 

Analyse complhte usuelle ................................. 
Un métal seul..  ......................................... 

Minerais d'argent : 

Essai par voie sèche . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hinerais de bismuth : 

Analyse complète usuelle . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le niétal seul..  ........................................ 

Minerais de chrome : 

Analyse curnpléle usuelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minerais de cobalt et de niclzel : 

Analyse complète usuelle . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chaque meta l . .  

.Vinerais de  c u i ~ : ~ e  : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyse complkte usuelle . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le métal seul 

Ninerais d'etain : 

Analyse complète usuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le métal seul. 

Minerais de fer  : 

Analyse complète usuelle.. ............................... 
........................................ Le métal s e u l . .  

Minerais de manganése : 
Analyse complète usuelle . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le métal seul ....................................... 

Jl inerais de mercure': 

.................................... Essai par voie séche.. 

Minerais d'or : 

..................................... Essai par voie shche 

80 fr. 
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- t a o  - 

Minevais de plomb : 

Analyse compléte usuelle.. ............................... 
Essai par voie shche.. .......................... ....... 

Minerais de zinc : 

Analyse compléte usuelle.. ............................... 
Le métal seu l . .  ......................................... 

Phosphates naturels : 

Analyse complbte usuelle.. ............................... 
Acide phosphorique seul . .  ................................ 

Pyrites de fer : 

Analyse complete usuelle ................................ 
Dosage du soufre seul . .  .................................. 

Sels divers, suivant leur nature.  ............. de 20 à 40 w 

Terres aegétules : 

Analyse compléte usuelle des substances minérales . . .  de 50 B 100 II  

Pouvoir calo~-ifique des co~nbustibles ................ 20 )) 

En dehors des cusprevus, pour chuque éliment dose de 10 30 N 

Pour des rectierclies exceptionnelles, le prix sera fixé d'après la nature 
de la matiére e t  d'aprés les recherches qui seront demandées. 

Article 3. - Les échantillons d o i v e n t  &tre expédiés franco par le deman- 
deur au Directeur du bureau d'essais, 1'Ecole des mines, avec une lettre 
d'envoi faisant connnitre la provenance c r a c k  dcs 9clianlillons (départe- 
mcrit, arrondissement, caiiton et commune, pour la France ; province ou 
division territoriale, pour les pays étrangers), ainsi que la nature d'ana- 
lyse que désirele demandeur (dosage d e  corps dkterrriiriés, etc.). 

L'envoi d'eaux minérales ne sera pas infkrieur 2 43 litres ; ces eaux 
seront renfermées dans des bouteilles cachetées. L'envoi sera accompagné 
d'un cerliticat d'origine, délivré et signé par le maire de la commune ou son 
représenkint ; ce certificat devra etre rev&tu du même cachet que les 
bouteilles. 

Article 4. - Le Directeur d u  bureau d'essais accusera réception d e  
l'envoi i l'expéditeur, lui indiquera a u  besoin les quantités complémen- 
taires de minerai nécessaires pour l'analyse, et lui transmettra en m h e  
temps un exemplaire du  tarif avec l'indication du coût de l'analyse, 
arrCté d'après les bases d e  ce tarif, e l  d u  délai dans lcqucl les résultats 
pourront lui ktre adressés. sauf enipéchement pour cause de force majeure. 

Article 5. - Au recu de cet avis, le dema~idcur  devra adresser à 
l'agent cornplable d e  l'1l:cole des mines le montant d e  la somme fixée par le 
Directeur d u  bureau d'essais, envoyer, au besoin, à celui-ci les quantités 
de minerai nécessaires, ainsi que les renseignements qui auront pu lui 
être demandés; ce n'est qu'après la  réception du montant des frais et, le 
cas échéant, de cet envoi complémcnlaire de minerai que les substances 
préséntées seront définitivement acceptées p:ir le bureau d'essais. 

Article 6 .  - Les résidus des écliantillons seront conservés pendant six  
mois à dater de l'envoi des résultats de l'analyse, pour le cas d e  réclama- 
tion ou de contestation de la  part des intéresses ; s'il ne s'en produit pas, 
les écliantillons seront détruits aprks ce délai. 
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fin cas d e  contestation s u r  les r ~ s i i l t n t s  d e  l'arialyse et  de demande d'un 
nouvel essai, les frais devronl  ktre consigiiés d'avance p a r  l e  demandeur, 
comme pour ilne nouvelle analyse, drins les conditioris prévues h l'article 5 ;  
ils ne lui scront  remboursés par  les  soins d e  l'agent comptable que si les 
résullats d u  second essai rie coritirrrierit pas  ceux du prerriier. 

Arlicie 7. - Les écliantillons envoyés par  les ingénieurs d u  corps des 
mines ou par  les Arliiiiriistralions coloriinles des miries seront eserriptés 
d e  la taxe toutes Ics fois qu'il sera  établi q u e  les analyses sont d~rnandées 
dans  u n  intérét public et  qu'elles sont nécessaires l'instruction d'une 
airaire de service. Les derriandes doiverit Ctre adressées nu Directeur (le 
1'Ecole. Elles doivent e tre  accornliagnées d'lin rnpporl e x p o ~ a n t  les rnotik 
qui  nécessitent I'aiialyse. 

Article 8. - Les esernplionç d e  taxe demandées en vertu de I'arlicle 
précédent seront accortlkes ou  refuaécs p a r  le Directeur de l'Iicole dei 
rniries, conforineinent à l'avis d u  Conseil de I'Ecole. 

Le ,Ilinisti-e des Irat .aux publics, 

P I E R R E  BAUDIX, 

Application de I ra loi du 22 iiiars 1902 - Eri raison 
d e  l ' ob l ip t ion  iriil~osée à tous les industriels [le s e  confornier, a v m t  le 
l e r  m a i ,  aux prescriptions de la loi d u  22 mars  et du dEcret du '23 niars 
190" sur  les uccidents d u  t rava i l  ai'liclies, dkclarations, ccrtificats,clc.), 
l ' imprimerie administrative Uergcr-1,errault et Cie, de Kanc j ,  envoie gra- 
tuitement, su r  demande,  son nouveau cntalogue corriplet de tous les 
impririiés et registres, ainsi que (les affiches à apposer clans les ateliers, 
relatifs L la legislatlon du t ~ a c a i l .  

Distinction lioiic~riliqiie. - Kous arlressuris rios sincères 
fëlicitations k 1 .  Jahlin-Goiinet, niemlire du Conseil d'arlministiation du 
Syndicat  des chirriislcs, qui vient tl ' t tre promu Of/icier du  N i r i t e  
agricole.  

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS. 

h o u s  informons nos lecteurs qu'en qualité tlc secrétaire gériéral du S ~ i i -  
dicat des cliirnistes, nous nous clinrgcons, lorsqui: les deiiiarides et les 
offres le permelteiit, d e  procurer des cliiiiiistes aux industriels qui en ont 
besoin et des places aux cliirnistes qui sont k la recherche d'un emploi. 
Les inscrtions qiic iioiis faisons dans  les Anna le s  sont ahsoluineiit gra- 
tuites. S'adresser JI. Criiion, 45, rue Turenne,  Paris 3 0 .  

dipl6mé de 1'Er:ole d'irigrinieurs de I'Cni- INGÉNIEUR-CHIMIS'I'E v e n i i r  de Lauqmne (suisse,,  ayant t,,,~,ir 
deux ans daris un laboratoire de chimie industrielle, d i ~ i r r  trouver u n o  
place dans l'industrie en France. - Adresser les offres d'emploi au 
Burenu des Annales, 4 5 ,  ruo Turenne, sous le i  initiales N. B. 

Le Gérant : C. CRINOS. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Mur I'emploi des ~éi~urns pi*écipitnnts pour lm cléter- 
~ ~ ~ i u a t i o m  de# tnches de anmg cri iiii51lccine légale: 

Par MM. OGIER ET IIERSCHER. 

Dans de récentes communications à la Société de  biologie 
(ï. I J V ,  p. $78et 363) ,  Mhl. Linossier et Lemoine ont attir6 I'atten- 
tion sur ce qu'ils ont noiiimé la non-spkilicit6 des sérums pr6ci- 
pitanls : ils ont observé, en effet, que de tels sérums, celiii par 
exemple d'un lapin ayant subi des injections de sérum liuinairi, 
troublent et précipitent non seulement le sérum humain,  mais 
aussi - h un degré moindre - le  sérum d'animaux divers. On 
voit, au point de vue médico-légal, toute I'iiiipoïlarice de  ces 
constatations, qui ne tendraient rien moins q u ' i  faire considdrer 
la nouvelle méthode de diagnostic des taclies cle sang comme illu- 
soire ou susceptible de  conduire  i de graves erreurs. 
MM. Linossier et Lemoini: concluerit, il est vrai, que « leurs  
recherches, ne signalant qu'une cause d'erreur parPdilcment 
évitable, ne sont pas pour  jeter un discrédit sur  uri procédé 
fort intéressant. Elles imposent seulement l'obligation, pour  
l'expert qui veut déterminer l'origine d'une tache de  sang, de  
dissoudre celle-ci dans une quantitd de liquide telle que le 
seul sbrum correspondant à la précipitine puisse Gtre précipité 
par elle. 1 

Cette condilion ne  serait peut-être pas t,rixs facile a réaliser 
dans la pratique. Pour le reste, nnus soniines pleinement 
d'accord avec MM.  Linossier et Lenioine, e t ,  des  le commcncenient 
des études que nous avons faites sur  cette question. depuis une 
quinzaine de mois, nous avons constaté des pli0nomènes analo- 
gues a ceux qui  viennent d 'ê t re  signalés par  les précédents 
auteurs. 

Ainsi, l'on voit trEs souvent le s h m  de  lapins injectes avec 
du sérum humain produire  des précipités dans des solutions de 
sang d'animaux autres que l 'homme, tels que  porc, cheval, niou- 
ton, etc. bIais, si l'on envisage l'abondance du précipité, e t  sur- 
tout la rapidité de  sa production, il est possible de  faire une 
distinclion trhe nette entre cc qui se passe avec le sarig d'hoinine 
e t  avec le  sang de  ces aulres espèces animales. 

Dans les solutions de sarig humain, en effet, à la tciiipl,iatiire 
de 38 ou 40 degrés, les flocoiis se forment dans togte la masse di] 

JUILLET 1902. 
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l iquide, aprhs une dizaine d e  niinutes; en une demi-heure 
environ, là précipitation est à peu près  terminbe et un dépôt 
abondant s'est rassemblé au fond du luhe. Dans les autres solu- 
tions sanguines, le p r k i p i ~ é  ne comnience a se former qu'après 
un  temps beaucoup plus long, en gCnéral plusieurs lieurcs, et 
l e  dépbt est toujours moins abondant que dans la solution (le 
sarig humain. 

Ces pliénomène~s prouvent-ils la non-spécificité du  séruin r é x -  
tif, qui agirait simplement avec plus d'intensité et de rapitlitb 
s u r  le sarig de l'espèce animale ayant fourni le  s6riiiii irijeclé 'l 
ou  bien la question de spkificité reste-t-elle entière, et les prhci- 
pitésobteiius avcc les solulionçsanguines d'autres espèces animales 
sont-ils d'une aiitrc? ri:iture que celui obteriu si prorriptenierit et 
si abondamment avec le sang de l'animal dorit le séruin a été 
injeclé ? hous ne  saurions nous prononcer actuellement sur ce 
point.  Quoi qu'il en soit, il nous sernble que la niritliotlts peut 
6tre employée avec succks e n  médecine légale, a la condition 
d e  prendre certaines précautions d e  contrdle et  de comparaison 
tout  à fait indispensa1)les. 

,Limais, en effet, on  ne doit se conlenter d'une seule expérience, 
e t ,  de  la présence ou de l'absence d e  précipité, conclure à I'ori- 
gine humaine ou 5 la provenance aniinale de  la solution sanguine 
examinée. II est indispensable, au contraire, de procéder cornpa- 
rativement et de ne tenir compte que  des rkactions franches et 
rapides. 

Voici d'ailleurs, la tecliniquc à laquelle nous nous sommes 
arrèt tk  : 

En cc qui concerne les inoculations de  séruin humaiii, nous 
avons conservé le mode opératoire de Wasserinam, Scliütze et 
Ulileriliütli : 10 cc. de  saruin liiimain so:it iiiject8s dans le Lissu 
cellulaii~e sous-cut:ini: d'un lapin. On r;pbte ce:te injection deux 
jours après, et ainsi de suite jusqu'à concurrence de six injec- 
tions. L'animal est laissk au repos pentlarit cinq ou s i s  jours, puis 
le sang est recueilli soit ps r  secliori du cou, soit, aprbs avoir tué 
l'animal, pa r  extirpation de l 'un  rlesglolies oculaires. Cette seconde 
maniére de faire est préfPrable! car  elle docne u n  écouleiiient 
d e  sang plus lent, plus aliondant, et il est facile de le recueillir 
directement dans [les tubes, où,  après  s'étre coagulé, il est sou- 
mis  pcridant une lieure ou deux a la centrifugation. A défaut 
d'appareil  à centrifuger, on peut se conrenter de  placer dans 
la glace, pendant 2 - i  lieures, le récipient où le  sang a ;té recueilli 
et de  décanter ensuite le sérum formé. 

Le sérum humain provient gknéralemcnt de  saignées. 
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Les essais que  nous avoiis faits pour  remplacer ce sérum 
(qu'il n'est pas toujours facile de SC procurer  en grande quantité) 
par d'autres liquides organiques, e t  notamment par  le liquide 
d'ascite, dont on peut avoir aisément de  gr;inds volumes, nous 
ont donné d e  moins bons résultats, même lorsque I'on opérait 
avec des liquides concentrés par  congélation lente et élimination 
des cristaux de  glace. 

Le s h m  réactif étant ainsi préparé,  nous procbdons comme 
il suit: 

La tache suspecte est dissoule dans l'eau distillée : l 'emploi de 
I'eau salée physiologique, que recommandent divcrs auteurs ,  
pour faire cette solution, ne nous paraît pas indispensable. La 
solution est placée dans des petits tubes bouchés de  4. à 5 milli- 
mètres de diamètre intérieur et  d c  i O  ou 12 centimktres de  long. 
Deux à trois centimètres culies de solution, même faiblement 
colorée, suffisent pour  donner une réaction nette, et I'on peut 
opérer ainsi sur  des  quaritit4s très minimes de sang, par exemple 
sur les produits de  taches ayant un  centimètre carré de surface 
ou même moins. Un poids d e  i milligraniiiie de  sang est large- 
ment suffisant. 

On prépare d e  la iiihne r i ianihe une solution de sang d'lioinine 
de même volume que la solution suspecte, et approximativement 
de niéme concentration, ce qu'on réalise en ajoutant d e  l'eau 
jusqii'à ce (lut3 la coloration de  cette soliition témoin soit senibla- 
ble a celle de la solution d e  la laclie. On opore de iiiCme avec des 
soliitions de  sang de cinq ou  six animaux domestiques, tels que 
bœuf, porc, mouton, chien! e tc .  (1). 

Tous les liquides, de  niéme volume et d e  mérnc concentration, 
sont additionnés d'une même quantité de  stkum-réactif, soit une 
dizaine de  gouttes pour  les volumes indiqués plus haut ;  les tubes 
sont agités jusqu'a mélange intime d u  sérum avec la solution 
sanguine, e t  tous sont placés dans un bain d'eau chauffée vers 
37-40 degrés. 

Après i O  minutes environ, on commence a voir, dans le tube  
contenant le sang liiimain, des particules solii1t:s se formant dans 
toute la masse du liquide. La précipitation est à peu près com- 
plète au  bout d'une demi-heure,  et un clépbt voluinineux s'est 
formé au fond du  tube. Si la solution suspecte est forniGe par  du  

(1) Pour avoir facilement sous la main des  Cchantillons rie sang di: ce?  
divers aniiiiaua, nous nous scrvon? d c  sangs do5ctich0s tlnns le vide sur 
du sable. En ddayant  dans l 'eau 1 grarniiic., ou 2 d e  ce ~ a b i e ,  on  obtient 
instantariément la solutioii sanguine dcisiroe, qu'on aiiiCw, par addition 
d'eau, à la eoncentration voulue. 
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sang liuinaiii, il s'y est fait aussi un précipi18 ayant serisiblenient 
le  ilr~iinc voluiire. Les solutions sanguines des autres aiiiinaux ne 
doivent pas donner de pr6cipilE dnnç Ic iiiême temps. C'est seule- 
iiient a p r t s  plusieurs lieures qu'il s'y foriiie tlcs tlFpOls floj-onneux: 
analogues aux précéclciils, niais toujours iiioiiis alioriilanls. 

Si, aprPs une deini-heure, il ne s'est pas formé de précipite 
daris la solution suspecte, on admet  qu'elle ne  contient pas de 
sang liuiriairi, et "on ne tient pascompte du prkcipitc! peovolumi- 
neux qui s'y produit plus t a r d .  

I I  est exact, d'ailleurs, que  la durée de la précipilalion arec le 
sang Iiumain pru t  Ctrc plus longue que  nous ne  l'intliqiions, car 
les s6riiiiis sont loin d'avoir toojours la inèm;; activité. 11 nous a 
semhl6 q u e  les ariiiiinux injectés avec du liquidc d'ascite four- 
nissaient un  sérum moiris proniptemcnt actif que  ceux injcctés 
avec le skrum humain. 

Si, dans I'exariieri d'une lache suspecte, on a obtenu uri résullat 
positif, c'est à-dire un précipit6 se produisant e n  une denii-lieure 
au plus dans la solution de  la taclie, alors qu'aucun prkiipité ne 
s'est forin6 (laris les solutions sanguines d'autres aniiiiaus prises 
con~iire tGiiioins, comment devra- t-on conclure? A-t-on le droit, 
en pareil cas, d'affirmer, avec une certitude absolue, que la tache 
est du sang liuiiiairi. Il noiis parait  - jusqu'à nouvel ordre - 
qiic l'expcrt est tenu i urie certaine réserve. Si l'on veut Iioiisser 
la prurlerice a l 'extrcme,  on  songera que,  pour  ètre absolunient 
cerlairi qu'~irie taclie est forinée par d u  sang d'homme, i l  faul 
être assuré que le Eang d'aucun aulre animal ne sera pré- 
cipitk, dans les contlitions indiquées, par le sérum einployé. Or, 
il est clair que, si  l'on pent faire un  certain nombre rl'expérierices 
de contrôle avec le sang des animaux domestiques les plus rPpan. 
dus,  on ne peut cependant pas en faire un noiiiùre indéfini. C'est 
poiirqiioi rious pensoiis qu'on doil se borner 1 urie cu~ielu:ion 
dans le  genre de celle-ci : c 11 est  estr?it~ameiit prob,itile yrte t e l l e  
triclle est forméepar di1 s m ! /  I~îlmnin >1 (1). 

C o r i s ~ t . u n l i o ~ l  d ~ i  s u i u n .  - La préparation d'un sfrum précipi- 
tant exigeant une vingtairie d e  jours, il serait trBs intihssarit, 

(11 C'c>;t soli.; ctltii foririe atlCniihc (pic! 11011; itvon', hl  ViOcrt et moi ,  
l l r 6 x n t i ~  no. co.ii:luqioii~ ~ C L I I S  la i ~ v v i i t e  dlfaii,i: Bi ic ra .  Reiii;~si[uons que,  
si l e ?  iCqiiltats s i ~ n t  rii,g,itiC.;, o n  pi?ut Clro 11lus i~ l f i rmi~ t i f  d m s  la riCption. 
Ain-i, darii  ri~tti :  nlVsii.c, 1'inc:ulpo l~ii.ti.ridi~it i!iic ilcs taclics de sang exis- 
t m t  .iir uii sac ktaicrit Iiro iiiitos p a r  d u  s m g  di! lapiri ; or .  en injectant lin 
cliiixri dii si:rurrl (!i: l ~ p i n ,  rio11s arori;  pii'pai'6 u n  scruiri  précipitiirit pour 
l e  sariK ile lapin .  Ce sciiiiiii n e  doiiiinrit pas  i i c  prtii:il~ité avec les taches 
sanguines du sac, riou3 avons  i'kponrtu : i( Cil s a n g  n'est pas du sang d e  
lapin .  n 
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pour la pratique [les expertises méilico-légales, d'avoir toujoiirs 
sous la main des provisions dc sérums actifs. i \ lallicurcuse~nent~ 
ces sérums perdent dssez rapidenient leurs propri i tés ,  et les tenia- 
tives faites jusqu'ici pour conserver ces produits n'ont pas été, 
croyons-nous, entièrement satisfaisantes, Nous avons jadis cssay6 
de conserver le ~ é r u m ,  enferin3 dans de  petites ampoules scel- 
lées, par stérilisation discontinue ; la stérilisation etTectuée: le 
sérum avait perdu ses propriélés. L'addition d e  tlivcrj antisep- 
tiques qu'on supposait devoir ê tre  sans action ctiiiiiiqiic, tels que 
cliloroforine, sulfure de  carbone, benzine, t o l u h e ,  a enipScli6 la 
putrifaction, niais le s h i i i n  a perdu rapidement son activité. Nous 
avons essayé, ainsi que l'ont fait plusieursautres espéri~nentateurs ,  
de conserver le sérurn k l'état sec (dessiccatiori dans le vide sur  
l'acide sulfurique). O n  dissout dans l 'eau, au nionient de s'en 
servir, une quantité convenable d e  la poudre obtenue. La solution 
est généralement trouble. Ce séruni desséché se conserve pendant 
quelque temps. 

C'est le froid qui nous a donné Ies meilleurs résultats. Une 
provision de  sérum, maintenue vers - 5 degrés, a co~iservé son 
activité pendant G mois ;  aprEs ce temps, la pr6cip:tation était  
plus lente, et les résultats un peu moins nets. 

II serait utile de  pratiquer les injections de sérum liurnain 
sur des animaux de  plus grande taille, telles que des clibvrcs, par  
exemple; sur lesquels on pourrait ,  sans les sacrifier (1': prélever 
de petits volurnes de sang, de  inanikre a avoir toujours riu sérum 
frais. L'activité d u  s6riiin de I'ariiinal serait enlretennc par des in- 
jections de s ' i r~irn Iiuin,iin r6liétées a des intcrv3llcç cî~r,vcnal)li?ç. 

iilais il n'est pas toujours facile d'avoir di1 s6ruin Iiuriiain cn 
quanlité siiffisarite, e t  surtout il ri'cst pas aisé de le recueillir 
aseptiquenierit, en sorte qu'on risque assez souvent tl'irifecter 
les animaux d'esl)6ricnces. 

A k i c l i o t i  ilu S I ; ~ I L I ~  S U I .  [CS I~icltes u w i ~ i m c s .  - -  Di~oris en titriiii- 
narit que la réaction iles séruiriç précipitants peut étre effi.cluée 
sans tliflii:iiltPs sur  (les taclies inSnic de très riricienrie date. Xous 
avons obtenu des rtisultats très nets, - tout autant qu'avec des 
taches fraîclicis, - cn opbrarit sur. des taches de sang, t l é p o s h  
sur un 14rigeet d:ita!it de 1 9  ans, que h I .  LhUte avait e u  I'obligrnncc 
de nous remettre .  1)':iutre pxrt,, i l  peut arr iver  que  des taclies, 
mknie  PU ancicriries, ilesstkliées tl:iris rer1ainr.s coriilitiom, iic 
dorinent pas d c  solution ; daris ce cas! l'eupéricnce est impossible. 

(i!On p~?ut,  k 13 l.igucur, prkIc\er sur  uri l i ~ p i i i ,  :ariq lc sücrif ici- ,  i ~ i i ~ d q ~ ~ ~ ~ . :  

ccntiini'ti'es culicc, di: sang ot  ob t cn i i  aswz iic .;;~i.iiiii piiiir faire iiii ~ ic t i t  
nornlire de rku:tioiis. (\-oir à cc  s i i j c t  lcs trrl~ttux ili: Ilcti.(I~c, Aui , c~ l e s  de 
chimie a~zalyf ique,  1902, p 226.) 
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Sui* le dosage de l'acide titrtriqne libre 
dans les lins, 

Par II. L .  M A C X I E ~  DE LA SOURCE. 

Nous appelons, faute d'une définition meilleure, acide tartri- 
que l ibre  d'un vin, la portion de  cet acide qui ne rencontre pas, 
dans le  milieu ou il est dissous, le poids de potasse necessaire 
pour  lui p ~ r m e t t r e  de prendre la forme (le tartrate acide de 
potassium. 

Pour doser cet acide tartrique l ibre ,  on transforme, par une 
iiddiliori converiahle de potasse ou niieiix de bromure de potas- 
sium, la totalité de  l'acide tar t r ique en tartre. Soit P le poids de 
ce tartre. On dose, d'autre part ,  le  tar t re  susceptible d'&tre séparé 
du vin, soit : 

a)  par  une simple addition d'alcool e t  d'éther ; 
p )  par  une addition d'alcool, d'éther et  d'acide tartrique ; 
y) par  évaporalion à l'air l ibre ou  dans le vide ; 
Désignons par  Pr,, P'p, Pl7 les poids obtenus dans ces diverses 

op6ratioris. 
Ou trouve l'acido tar t r ique libre en effectuant le  calcul indiqué 

par la formule : 
(P - P') X 0,8. 

La valeur ainsi trouvée est-elle indépendante d u  choix fait par 
le chimiste entre les m6tliodes 0 ,  ?, y pour le dosage du tartre ? 
En d'autres ternies, 1i:s valeurs Pt,, Pty, P'/ sont-elles identi-  
ques ? 

L'expérience nous apprend que les nombres trouvés pour 
P.3 et  Pt7 difTBrent soiiverit beaucoup d e  P',, mais rie diffkrent 
en!w cux que d'une quantité fort minime.  II résulte d e  ce fait 
q u e  !a proportion d'acide tartrique considérée comme libre par 
un op4rataiir ayant adnptk l a  miltliode a peut s'&carter heaiicoup 
de celle trouvée par  le chimiste qui a einployk la méthode ou 
la m6tliode y.  

Exemple : Un vin blanc, analysé par l'un de  nos collègues, lui 
3 donnd : 

P = 4 gr.  05 par  litre 
P 1 , = 2 g r . 1 7  N 

~ ' a p r è s ' c e  collègue, le  vin examiné renferme : 

l'acide tartrique l ibre .  
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Un échantillon de ce méme vin m'ayant été remis, je trouve : 

Prenant la moyenne d e  ces d e u s  derriibres d6terininatioiis, je  
conclus à la présence de O gin. 86 daac,ide tartrique l ibre  dans le 
vin. 

Bien que nous partions, mon collègue et  moi, d'une même 
valeur de P, nous arrivons à un  Bcart de : 

dans l'évaluation de l'acide tartrique libre, écart qui correspond 
à une erreur  de 7 0  p. 100 sur  le poids réel,  calculé au moyen des 
méthodes F et y .  

Pour un autre vin blanc, analysé quelques semaines plus tard, 
le même collègue trouve : 

P = 3,07 
PrE = 0,95 

11 en conclut que le  poids de  l'acide tartrique l ib re  est : 

(3,07 - 0,98j X 0,8 = i g r .  7 0 .  ' 

J'obtiens pour le même vin : 

P = 3,24 
P'p = 2,36 
P', = 4:27 

et je conclus 1i la présence de  : 

( 3 , 2 4  - 2 ,32 )  X 0,8 = O gr.  7 4  

d'acide tartrique libre. 
Mon collSgiie, avisé aussitôt par  moi, et pr ié  de vouloir bien 

dkterminer de son cbté. P'p et P'y, consent à faire ces nouveaux 
essais et trouve : 

p'r - 
,5 - 2 , h l  

Pi-, = 3 , 1 3  

Avec une bonne foi qui l'lionore, il s'empresse d e  rectifier 
son premier résullat e t  doririe O gr. 6 4  pour valeur tlc l'acide 
tartrique libre, d'après la nioyeniic aritlim6tique de  ses essais / 
et y ,  reconnaissant que le nombre t rouvé pour P',, dans sa  pre- 
mière analyse, est dénué d e  toute signification, puisque la simple 
évaporation d u  vin dans le  vide, sans addition d'aucun réactif, 
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' u i  a permis d'isoler du  résidu un  poids de  tartre de 2 gr. 13 
sous forme de cristaux durs, faciles A laver et a obtenir dans un 
très grand état de pureté. 

On s'explique, des lors, pourquoi certains laboratoires, le 
Laboraloire municipal de Paris.  par exemple. donnent toujours, 
pour l'acide tartrique libre, une valeur de beaucoup suprrieure 
à la valeur réelle de  cet élément et trouvent même parfois tic 
l'acide tartrique libre dans des  vins renferniant plus de potasse 
qu ' i l  n'en faut pour former du  bitartrate avec la totalité de  
l'acide tartrique, ainsi que  nous l'avons constalé a dicerses 
reprises .  

La déteriiiination de  P cst toujours faite avec exactitude, mais 
P', étant gbnéralernent beaucoup trop faible: pour les raisons 
exposées avec tant de  soin par M M .  Bertlielot et de Fleurieu, la 
valeur réelle de la différence P - Pr ne peut ê tre  obtenue que 
p a r  le  dosage de P'? ou  de l>'./. 

1.a manihre de  procéder de certains de nos collègues présente 
encore un autre danger, sur  lequel j 'ai  dkjà, mais saris grand suc- 
cès, je l'avoue, appel6 leur attention. 

Soit T le noiiîhre tles molécules d'acide tartrique renfermées 
dans  un litre d e  vin. 

Soit T' le nombre tles mol6cules de  potasse renfermées dans 
c e  même litre de  vin. 

Si T > T', le poids de l'élément que ,  dans toute analyse, on 
désigne sous le  nom de taj,tre, est donn6 par  P'P ou  Pl7. 

Si T = T', le tartre est donne par P, P'? ou Ply indifféremment. 
Si T < T', le tartre est donné par  P. 
Or, dans toute analyse où il n'y a pas lieu de  rechercher l'acide 

t:irtrique libre, les chimistes dont je critique la manière d'ophrer 
n'likitcnt pasà inscrire en face du mot tartre, sur  leurs bulletins 
d'nnnlyse, la valeur trouvée pour  P',,c'est &-dire une valeur qui 
ne  correspond ni a celle de T ni a celie de  T' e t  qui, neuf fois sur 
dix, cst d h u é e  dc toute signification. 

Au cours d'une expertise rEeente, il m'a été donné de  consta- 
ter  le fait suivant : 

Deux chimistes, appelés avant ilioi à examiner  u n  vin suspecl, 
s'étaient contentés de déterminer P'a. 

Le premier avait !rouvé : 

P'a = i gr.70 
et le second : 

P f a  = 1 gr. 78 

Chacun d'eux appelait turtre le  résultat obtenu de  la s o r l ~ .  
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- 249 - 
Or, le vin incriinin6 présentait la relat ionT<T' ,  et,  de plus, T 

élait assez voisin d e  'if, si bien que  le poids d u  tar t re  reel ne pou. 
vait être donné q u e  par P. 

J'ai donc déterminé P, et sa valeur a été trouvee égale h 
'1 gr. 88.  

Les rksultats de mes deux coll8gues prkentaierit  donc un riBfi- 
cit de 40 p .  100  environ s u r  le poids réel d u  tartre, e t  pourtant 
leur concordance ( i , 7 0  - 1,78) semblait bien de nature 3 ins -  
pirer confiance aux  magistrats appelks A esanliner l'affaire. 
lnulile d'insister sur  les consiiqiiences déplorables que peuvent 
avoir, dans certains cas, de  semblables erreurs .  

Analyse I~actéi~isPo~,.lqiie des eaux patablen, 
Par M. le 1 ) r  Bonnrs. 

Une eau potable nécessite non seulement l a  numkration et 
I'étiide des germes aérobies, mais aussi l 'examen des gcrines 
anaérobies. Cette derniére opkration est toujours di!licate, e t  les 
prochdés ac tu~l lement  en usage dans les 1:iboratoires sent tou- 
jours plus ou moins conipliclués et permcttrnt difficilement d'aria- 
lyser plusieursécliaritiIloris a la fois.L'apparci1 dontnousnousser-  
vons au Laboratoire muriicipal ( 4 )  permet d'ensemencer en milieu 

solidi:, dans un  courant d liydrogèrie pur ,  les eaux dolit on \.cul 
connaître le nombre des germes aria0:.obies. 11 se coiilpose : 
iod'uri appareil  producteur tl'liydro;;érie, consistant en un flacon 
contenarit des fragments de tulies (le verre et de la  g rc~ ia i l l e  rlr 
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zinc;  ce flacon est bouché par  un  bouchon de  caoutcliouc à deux 
t rous ; l'un de ces trous donne passage au tube de dégagement 
du  gaz, tandis que l 'autre est traversé par  un tube droit surinonté 
d'une boule deslinée à contenir de I'IICI dilué, dont on modére 
l'arrivée dans le flacon au  moyen d'un robinet.  Le Hacon et la 
boule se trouvent maintenus s u r  un support  e n  fonte q u i  rend 
l'ensemble très stable. Au sortir du flacon, le gaz barbotte dans 
une  série de  quatre  tubes maintenus dans un porte tubes ordi- 
naire. Ces tubes contieririerit respectivement des solulions de 
potasse, d'azotate d'argent, d'acétate de plomb et de biclilurure 
d e  mercure,  dans lesquels l'liydrogbne se débarrasse (le l'acide 
carbonique, de  HCI, de  l'liydrogéne sulfuré, de  I'liydrngène 
arsénié et  des bactéries. 

Sa D'un support en cliéne pouvant prendre une position plus 
ou  moins inclinée au  moyen d'une glissière métallique et d'une 
vis de serrage. Sur  c e  support sont fixés les tubes a culture. 
Ceux-ci-sont constitués par  des tubes bitubulks ; une tubulure 
est dirigke dans le sens du  tube. tandis q u e  l'autre est perpen- 
diculaire ti sa direction. Deux bouclions e n  caoutchouc, traversés 
chacun par  un  petit tube étranglé, obstrué par un  tampon 
d'ouate, ferment chacune des deux tubulures. 

Après stérilisation à l'autoclave, les tubes sont placés sur le 
support,  reliés entre eux, ainsi qii'à l'appareil producteur d'lig- 
drogène, par des tubes en caoutchouc. Le dernier  est relié à un 
becher contenant de  l'eau. 

Les tubes a culture étant placés dans la position inclinée, on 
verse le milieu de culture, liquhfié par la chaleur, au moyen de 
la tubulure perpendiculaire, et, après abaissement de tempé- 
rature suffisant, on ensemence par la mSrne tubulure ; on replace 
le  petit tube F, et l 'on fait passer le courant gazeu\, dont on 
surveille la rapidité au moyen du  barbottage dans le liquide du 
beeher, et dont on modére la vitesse avec la pinec de Molir. 

On laisse passer l e  gaz pendant trois heures ,  puis on ferme les 
tubes avec le  jet d u  clialumeau dirigé sur  les parlies Btranglées 
des petits tubes que l'on étire. 

On donne alors au support  la position liorizonlale, et l'on aban- 
donne le tout. I I  ne reste plus qu'à effectuer la numération. La 
numération fiite,  on peut vérifier si le contenu des tubes est bien 
d e  l'liydrogéne exempt d'air ; il suffit d'allumer le gaz, qui doit 
b rû le r  sans explosion. 
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appareil pour recaelllir les échantillons' d'eaii 
destinés a i'andyue chimique et  ù l'examen 

hactériologiquc, 
Par hl .  DIE. 

Divers auteurs ont imagine des appareils permettant d e  
recueillir, a des  profondeurs déterminfks,  des  échantillons d'eau 
destinés, soit à l'analyse chimique, soit A l'analyse bactériolo- 
gique. 

Le but que nous nous sommes proposk, dans la 
construction de l'appareil suivant ( i ) ,  est de re- 
cueillir, en une seule opéralion et dans des con- 
ditions identiques, l'eau necessaire aux deux 
examens analytiques. 

L'échantillon bactériologique est recueilli dans 
un petit flacon en verre  (le 20 cc. environ de  
capacité, bouché par  un bouchon en verre, 
rodé extkrieurement à l'émeri et choisi tel qu'il 
s'adapte bien dans le support  construit i i  cet 
usage : les flacons Miquel nous ont paru les plus 
commodes, à la conditinn [le fermer au ciialu- 
meau l'ouverture supérieure rnénagk  dans le 
bouchon. PrGalablement stérilisés, ils sont pla- 
c k ,  bouctiés, à l'int6rieur de l'appareil et ne  sont 
ouverts qu'au moment où l'on va etfectuer le 
prélbveinent ; on les referme quand ils sont rcin- 
plis et or1 les extrait de l'appareil saris que leur 
contenu ait 6th en contact avec I'atniosplilre. 

L'eau contenue dans le récipient extérieur 
constitue l'échantillon pour  l'analyse chimique. 

Cet appareil se compose d'un flacon en verre 
de 1 litre de  capacité, muni  d'un goulot de  
45 millim6tres de diamètre. 11 est lesté par  un 
disque de plomb de poidssuffisant pour  provoquer 
l'immersion de l'appareil vide. Ce disque est fixk 
A la partie inférieure du flacon au moyen de trois 
tiges métalliques F, placées latéralenient et re -  
liées à u n  collier qui entoure le goulot ; les 
tiges et le  collier sont articulés de manière à permettre le clian- 
gement facile e t  rapide d u  flacon pour l e  cas d e  prélèvements 
multiples. Une fourche s'articule sur  le collier et reçoit I'eatre- 

(1) Cet appareil est construit pa r  la  maison Chabaud, 38, rue Mon4eur 
le Prince, Paris. 
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mité d'un fil métallique servant à la suspension de  l'appareil. 
Le flacon est fermé par  un  bouchon d e  liège percé de deux trous : 
l 'un, d'un diamètre de  4 2  niillirnPtres, par  lequel s'effectuera le 
remplissage, est obturé, à son orifice supérieur ,  par  une splibre 
de métal forniant clapet e t  se mouvant librement, au moyen d'un 
fi l  attaché à un petit anneau soudé en un point de  la I~oule, dans 
une petite cage B fixée au bouchon. Dans l'autre t rou,  est fixe un 
tube mGtallique de  faible diamktre, descendant a l 'intérieur du 
récipient; dans ce tube, glisse à froltenient doux une tige métal- 
lique de quelques centimètres plus longue ; à I ' e x t r h i t é  infé- 
rieure du  tube et de  la tige, se  trouvent soudés deux colliers 
articulés, servant à maintenir, l 'un le  ffacon bactériologiqueJI, 
l 'autre le bouchon de ce flacon D ,  de telle sorte que, en enfoncant 
ou relevant la tige, on  provoque l 'ouverture du flacon bactério- 
logique ou  son obturation. L'appareil est complété par un flot- 
teur  E, glissant le long du  f i l  suspendu el relié par un f i l  de lon- 
gueur variable au  clapet précédemment indiqué. 

Pour prélever un 6cliantillon d'eau, il suffit de  placer et  de 
fixer, au moyen de  leurs colliers respectifs, un-flacon bactériolo- 
gique avec son bouclion, rigoureusement stérilisé, d'introduire 
le tout dans le  grand récipient, et, arrivé s u r  le lieu du prélkve- 
ment, d'enfoncer la tige qui détermine l 'ouverture du-flacon bac- 
tériologique, de relier le clapet au  flotteur par  un  fil d'une lon- 
gueur correspondante a la profondeur oh l'on veut faire la prise 
d'essai et de  descendre l 'appareil  au sein de  l'eau. 1,orsrliie le 
flacon se trouve à la profondeur voulue, l e  flotteur, par traction 
s u r  la petite corde, lève le clapet spli6rique; l'eau se precipite 
par  dSplacement de l'air e t  emplit  le grand flacon, ain.i que le 
petit qui se  trouve à l ' intérieur. I I  ne resle plus qu'à remonter 
l'appareil, a fermer, en relevant la tige, le petit flacon bactério- 
logique, à l'extraire et  à changer les récipients pour une nouvelle 
opération. 

Pour plus d e  sûreté, l 'appareil [out entier peut être stérilisé 
ou au moins lavé a b o n d a i n m n t  avec l'eau à arialyser préalable- 
ment puisée par  un  moyen quelconque. 

Méthode de dosage de l'acide sul~urenx libre 
dans les Iioiusonu feriiieiitbes, 

La pratique séculaire di1 mdcliage préalable des fûts, pour sou- 
t i rer  ii l'abri de l'air les vinssensibles àl 'oxygène, introduit clans 
le  vin des quantités de gaz sulfureux variables suivant que les 
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circonstances e n  favorisent plus ou moins la dissolution. Les 
effets utiles de  ces soufrages légers ont anlene quelquefois a exa- 
gérer les doses d'acide sulfureux incorporées aux boissons 
fermentées pour  aider à leur conservalion, et, de c e  fait, on a 
prdseriti: la corisonirriatiori des produits t rop  chargés d'acide 
sufureux. 

Divers pays ont reconnu la nécessité d'imposer des limiles aux 
doses d'acides sulfureux tolérables dans les boissons fermentées ; 
la question est égalemtnt a l'étude en France. 11 y a donc grand 
intérêt, pour l'application d'un reglement a ce sujet,  a avoir des 
nirMiodes de  dosage (le I'acide sulfureux trés rigoureuses. La plu- 
part des l4gislations ont, avec juste raison, fait une distinction 
entre les divers états de  I'acide sulfureux dans les vins. A la 
suite des études d u  docteur Sclirnitt ( 4 )  et  d e  Ripper (i), on est 
convenu de désigner sous le nom d'ocide sulfureua libre celui qui  
est soit en solution, soit i l'état de  sels ou  de  combinaisons faci- 
lement oxydables par l'iode a froid. On appelle acide sulfuwux 
combiné celui qui existe sous forme de  combinaisons dont l'aldk- 
hyde-sulfureux est le  type,  e t  qui ne s'oxydent pas a froid par 
l'iode en milieu acide. Or,  les expériences du docteur Leucli (3)  
ont nettement établi que l'acide sulfureux libre est beaucoup 
plus nocif que l'acide sulfureiix combiné. 

Toute limitation des doses doit donc s 'appuyer sur  des  métlio- 
iles r i ~ o u r e u s e s  de  dosage non seulement de l'acide sulfureux 
tcilal. niais encore soit du libre, soit du combiné. 

Les essais des  diberses mGthodes préconisées nous ont conduit 
a cette conclusion : l 'acide sulfureux total pent Btre dosé (laris 
tous les vins avec précision, soit directenient par la inétliode de  
Haas, soit par diffbrence des sulfates rxistant dans le vin et des 
sulfates totaux, aprhs oxydation par  un excbs d'iode ; quant  A 
l'acide sulfureux libre, les procédés p r k o n i s é s  peuvent, dans 
certains cas, présonter des écarts qui ne donnent aucune sécurit6 
pour les conclusions des experts. étant donnkes les faililes limites 
des doses permises d'acide sulfureux l ibre  (en général, $0 milli- 
grammes par litre). 

Ces Ccarts résultent d u  choix d'oxydants t rop énergiques, d e  
l'instabilit6 de l'acide sulfureux combint:, de la difficulté de sai- 
sir le virage de  l'empois d'amidon, des pertes d'acides sulfureux 

( 1 )  Zei ts .  f .  a n a l y t .  Chemie, 21 ,  p .  438 .  
(2) Zeits. f. analy t .  Chemie, 33, p .  231.  
(3) Versuch zur Restiinmung der  Scliadlichkeitsgrenze der in geschwel- 

felten Weinen sich findenden schwefligen Saure. Extrait du Correspondenc- 
Hal l  fur Schweiser Aerste ,  1 8 9 5 .  
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par  oxydatiori, évaporation, etc., de  l'absorption d'iode par les 
tannoïdes du vin, etc. 

AprBs d'assez longues recherches pour  rdussir A n'oxyder dans 
le vin que l'acide sulfureux libre, nous sommes arrivés a des 
résultats satisfaisants en ajoutant au vin une  solution d'iode en 
excès, et e n  détruisant ensuite, au  moyen de  I'arsénite de sodium, 
l'iode qui n'a pas servi B oxyder l'acide sulfureux libre. 

Voici la nidthode que nous avons atloptr:e : 
SOLUTIONS NOCESSAIRES. - a). - Solzttion d'iode N/80.  - On 

dissout 2 gr. 5 à 4 gr .  6 d'iode sublimé dans l'eau au moyen 
d'environ 3 gr. 5 d'iodure de  potassium, e t  on dilue de façon à 
faire un  litre. 

bj .  - Solution d'cménite de sodium alcalin. - On dissout à 
l'aide d e  la chaleur i gr .  d'acide arsénieux p u r  dans 600 à 700 cc. 
d'eau, au moyen de 3 gr. de carbonate de sodium cristallisé pur, 

quanti16 suffisante d'eau 

- On délaie 4 gr. envirori 
I'on cliaufrc en :igitant jus- 

et l'on &tend la solution froide avec 
distilltk pour faire 1 l i tre.  

c ) ,  - S o l i ~ ~ i u i i  d'empois t l 'urnir iou. - 

d'amidon daris 100 cc. d'eau froide. et 
q u ' i  l '~bul1ilio11. 

7 l l r n g c  n/~pro." i î ra l i f  t l r s  s o l i t t l o ~ i s .  -- On titre la solution d 'ar-  
sbnitr? rlc smliiiiii Ii7.r I:i iiiéilioile de Bunsen ct on la dilue de 
telle manière qu'elle corresponde sensiblement volume pour 
voluiiie a la solution d'iode. Ces liqueurs &tant eniploy ées comme 
réactifs, e t  non comme liqueurs titrées: il est inutile de s'as- 
treindre a les vérifier avec précision. 

h f o m  OPÉRATOIRE. - L'appareil dont nous faisons usage est 
celui qui est employé dans la méthode d e  Haas. I l  consiste en un 
Iiallon a fond rond de  400  cc. environ, fermé par u n  bouchon a 
tleiix trous. L'un de ces trous est traversé par  u n  lube à entonnoir 
plongeant jusqu'au fond du  ballon et  est relié a un producteur 
d'acide carbonique ; dans l 'autre t rou passe un tube de verre 
ailapte à un réfrigérant de  Liebig et muni, a son extrémité, (l 'un 
lube lioiiles de  1 0 0  cc. au moins, effilé a sa partie inférieure. 

Pour doser l'acide sulfureux combiné d'un vin, soit directe 
ment dans le distillatum, soit pa r  différence dans le résidu, on 
nphre de  la manikre suivante : 

Dans une fiole ou u n  verre de Bohème, o n  introduit 30 a 40 cc. 
de la solution d'iode NI50 (ce qui  est généralement suffisanl) et 
I'on place celte fiole ou ce verre  sous le  tube a boule de I'appa- 
reil, (Ic rnanii:re quc l'extrémité effilée plonge dans l'iode; on fait 
ensuite passer pendant quelques minutes un courant d'acide 
car l~onique,  d e  manilire à expulser J'air de  l'appareil. 
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Pendant ce temps, on mesure 10 cc. du  vin a essayer dans un  
verre où l'on verse de la solution d'iode jusqu'a ce qu 'une goutte 
de vin, portée sur  une goutte d'empois d'amidon, préalablement 
dSposée sur  une soucoupe blanche, y détermine nettement la 
couleur bleue de  l'iodure d'amidon. Cette coloration s'aperçoit 
trks neMement, si l'on a soin d e  verser I'iode par  cc. et,  après  
chaque addition, de  prendre une goulle de  vin avec une baguette 
de verre et de  la mettre en contact avec une goulte d'empois 
d'amidon. Méme avec des vins trbs colorbs, le virage nu bleu de 
k'amidon est très nettement saisissable ; d'ailleurs, on peut dé- 
passer notablement ce virage sans inconvénient. 

Soit n le nombre de cc de liqueur iodée employée. A c e  mo-  
ment: il y a un  petit excès d'iode, par rapport  a la quantite 
d'acide sulfureux libre, qui est complètement oxydé. On note 
la quantité d'iode ajoutée. 

On prend alors 100 cc. de  vin A l'aide d'une pipette ; on  les 
introduit par le  tube àentonnoir  de  l'appareil de  Haas ; on ajoute 
environ 9 cc. d'acide chlorliydrique, puis une quantité de  liqueur 
iodée égale à 10 n ; quelques minutes aprés, on ajoute une quan-  
tité de liqueur d'arsenite de sodium égale aussi à 10 n et suscep- 
tible, par  conséquent, de détruire  la totalité de I'iode ajoutée. 
II y a donc un excès de l iqueur  d'arsénite d e  sodium, puisque 
I'iode a étC en partie d i t ru i t  pa r  l'acide sulfureux l ibre .  

On bouche le tube à entonnoir,  e t  l 'on chauffe de manière b 
distiller la moitié environ d u  volume total. A c e  moment, on 
cesse de  chauffer ; on retire la fiole contenant le distillatum, e t  
l'on y dose les sulfates par  le procédé classique a l'état de  sulfate 
de baryum, après  avoir chassé I'iode en excès. Le poids du  sul- 
fate de baryum, multiplié par 2 , 7 4 1 ,  donne le poids de I'acide 
sulfureux combiné par litre. 

Si I'oii détermine, d'autre part,  le poids de I'acide sulfureux 
total par la métliode de  Baas, on obtient la teneur en acide sul- 
fureux libre en retranchant I'acide combiné de  I'acide total. 

Vi~i f ica t ion .  - On dose les sulfates dans le r k i d i i  d e  la tlistil- 
lation de l'acide sulfureux total. On a ainsi . les  sulfates existant 
dans le vin ; on dose, d'autre part,  les sulfates dans le  r%du de 
la distillation de l'acide sulfiireiix corribirié ; la tliffhrence donne 
les sulfates provenant de l'oxydation de I'acide sulfureux libre, c e  
qui permet de vérifier l'exactitude du  dosage d e  ce dernier.  

OBSERVATIONS. - 1. - Si, pendant la distillation, on remar- 
que que l'iode du  récipient qui  reçoit le distillatum se décolore 
ent ihement ,  i l  faut se  hâter d'en ajouter un  peu. 

11. - 11 est indispensable d ' a d u l e r  par  I'acide chlorhydrique, 
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sans quoi ,  dans certains cas, l'iode attaque à froid l'acide sulfu 
reux combiné. 

III. - Avec les vins sucrés ou  les rnouts, on doit recueillir un 
volume plus considérable de  distillatum. 

IV. - On n'pst pas obligé de  limiter la quarilit6 d'iode a celle 
qui est juste nircesçaire pour  produire le bleu d'iodure d'amidon; 
on peut la dépasser, pourvu qu'on ddlriiise l'iode par I'arsénite. 

On peut appliquer la m6tIiodi: ci-dessus aux bibres et aux 
cidres, à condition d'acidifier ces boissons, atin do donner de la 
stabilité à l'acide sulfureux combiné en présence (le l'iode en 
excés. 

En résumé, nous es t in~ons  que  cette rnétliode de dosage peut 
étre erriployée daris tous les cas : vins biaiics rosés, rouges, doux 
ou secs ; qu'elle diinrie des chiffres qui no peuvent s'écarter d e  
plus d e  5 rnilligrainines des chiffres rEels ; que I P S  rliisages de  
sulfates daris les rlistillats et dans les rEsidus permettent iiri cori- 
trôle très précieux lorsqu'il s'agil d'expertises judiciaires. 

Sur nne ï n l s l f i c n t l o n  de I ' l m d l g o .  

Par RI. I I .  Qun'rn'i, 

Chimiste, professeur à I'Ecole supé r i eu re  de  rommeree du Hlvre  

Appelé B examiner de  nombreux échantillons d'indigo, nous 
nous sommes trouvé récemment en présence d'un produit anor- 
nial, proveriant d'un envoi de Calcutta. 

Les déterminations ielatives à ces indigos comprenaient : 
i0 La richesse, déterminée au  colorimEtre Duboscq. 
? " L a  teneur en intligotine, dkterminke par  la inétliode au per- 

manganate de  potasse. 
L'écart entre les riisultals fournis par  les doux mkthodes altei- 

gnnit 2 5  p.  i 0 0 ,  la teneur maxima ktant de 50 p .  100. En prPsence 
d'une différence aussi extraordinaire, il nous a paru nécessiire 
[le poussrr plus loin l'examen de  cet indigo anormal. 

Lorsqu'au lieu de  faire agir directement la liqueur titrée de 
permanganate d e  potasse sur  la so!ution sulfurique diluée de 
l'indigo, on prk ip i ta i t  celle-ci, au préalable. par le chlorure de 
sodium, de ineniixrc a p!irifier l'acide sulfo-indigotique, le 
rki i l ta t  trouve ri'etait plus supcrieur  q u e  de  4. à 5 p 100 au 
riombre fourni par le colorirriètre, qui concordait lui-même, a 
I p. 101) priis, avec celui que donnait le procédé a I'liydrosulfite. 
I I  y avait donc dans l'indigo une substance active vis-à-vis du 
permanganate autre  que I'intligotine. 
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Un traiteineiit i l'eau disliilke ne fourriit que des traces insi- 
gnifiantes de  corps réduisant le permanganate ; maisl'acideclilor. 
hydrique, étendu de  5 fois son volume d'eau, enlevait une ma. 
tibre prkipi tal i le  par  l'ammoniaque, irisoluble dans l'acide 
acétique, et que la calcination transformait en carbonate de  
chaux. Traitée par l'acide sulfurique, cette rnatibre donnait une 
solution qiii se comportait vis-à-vis du permanganate de po- 
tasse comme un  réducteur énergique ; c'était de  l'acide oxalique, 
dont la présence contribuait a augmenter de 10 p. 100 la teneur 
apparente en inrligotirie déterrriirik au nioyeri du permanganate 
de potasse. 

Lors donc qu'on appliquera à l'analyse des indigos la méthode 
ail permarigariale d e  potasse, il coriviendra de  s'assurer, au 
préalahle, de l'absence de matières réductrices autre que les 
produits tinctoriaux, e t  notamment de  l'acide osaliquc, qui 
peut êlrc i n t r o d ~ ~ i t ,  soit dans un but fr:iutluleux, soit pour 
faciliter le dépbt d e  l'indigo lors du traitement par  la c\iaux 
du liquide provenant des feuilles. 

II y a, d'ailleurs, lieu de  préférer à la riiétliode aii permanga- 
nate de  potasse la métliorle colorirnétrique r t  la rnCthode h l'liy- 
drosulfite, qui  sont assez connues pour  que nous nous d i s -  
pensions de  les dscr ire .  

Far .M. h u ü u s r ~  F. LEUBA, 

La présence d u  ferrocyariure de  potassium tlans une  analyse 
empêche le précipité jaune de  pliospliomoly bdate d 'ammonium 
de se produire, p a r  suite de la formation d'un précipité brun-  
rouge très dense, auxquels certains auteurs  donnent la formule 
Mo(OIIjb. 

Ce précipitt': est soluble B chaud dans u n  excès d'acide ni t r ique;  
une coloration brune  persiste cependant, qui emliêclie la forma- 
tion de précipilk jaune de pl iospl iomolyl~dat~.  

Par contre, le précipité brun-rouge est trbs soluble dans I V  
carbonate d e  soude.  

En neutralisant exüctenierit p a r  Az03LI ia solution tlans le ca r -  
bonate de souje,  e t  en cliauffant trZs legèrement, on  obtient 
facilement le précipité jaune d û  à l 'acide pliosplioriquc. 
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Sur lm rcclierclie de l'acide iiitriquc, en présence 
d'un Iérracyanarc ou d'un fcrricgwnure alcalin, 

Par h l .  Ari;csre F. I.EL-UA 
Assistant d e  cliiniic, aiialyticliie à 1'l'nivi:rsité dc Geniave. 

La reclierclie de  l'acide nitrique par  l'acide sulfurique con- 
centré et le sulfate ferreux est impossible dans certains cas, le 
ferro e t  le ferricyanure de  potassium, par  exemple, en~pêcliarit 
la formation (le l'anneau brun caractéristique. 

I,'acide sulfiiriqiie coricerilr& déconi pose, eri effet, les nitrates, 
avec mise en libert; d'acide nitrique, Icquel oxyde le ferrocya- 
nure ; au moment oii l'on ajoute le  sulfate ferreux, i l  y a forrna- 
tiori de  lileii de  'I'iirril~iill, cequi  empéclie totalement de  percevoir 
la formation de l'anneau brun.  

La présence du ferricyanure rend également la réaction impos- 
sihle, pour la nierne raison. 

Le moyen suivant permet de reclierc.lier l 'acide nitrique dans 
le cas cité ci.dessus : il consiste simpleinent à éliminer le ferro ou 
Ir. ferricyanure an moyen d'un lhger exchs d 'une solution conceri- 
trée de chlorure de catlruiuiii. 

Le précipité insoluble de ferrocyanure ou de  ferricyanure de 
cadmium fnriiii: est séparé par filtration, et la liqueur limpide 
peut alors étre traitée par  SO'H2 concentré. 

On reclicrclie l'aciile nitreux de la même manière. 

Sur le  dasinge du vanadium, 

1.a n~étl iode de dosage du variadium indiquCe par 11. Trucliot 
daris les A ~ i n a l e s  dc chirnic unnly t iy i~e  (1) me fournit l'occasiori de 
signaler aux lecteurs d,: ce Recueil une iiiétliode de dosage de  ce 
corps que  j'eniploie depuis de  longues années. 

1.orsqu1il s'agit de doser ce coinposc:, or] est souverit fort 
embarrassé;  la métliode la plus connue est celle qui consiste 
a précipiter le vanadium sous forme de  vanadate d'ammoniaque, 
en saturarit (le cliloriire d'anirrioriiiirri la soliition aqueuse d u  
coinpos6 vanadifère ainené à l 'état d e  vanailate alcalin; le sel 
ammoniacal de l'acide vàriadiqiie &tant insoluble dans ces 
ccintlitioris: on I i i ~ e  aviic une soliition d e  cliloriire d'animo- 
ninin, puis avec de l'alcool d'urie concentration donnée;  cette 
métliode n'est pas toujoiirs constante ; de plus, ulle est peu prati- 

( 1 )  Voir Annales de chimz'e analytique, 1902, p .  l 6 3 ,  
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que, attendu que le vanadiuni a l'état d'acide vanadiqua ne  s e  
précipite pas toujours cornplètcment ; e n u n  mot,  il faut se placcr 
dans des conditions bien di;terniinérs, si l'on veut ohtenir  des 
dosages exacts. M'étant snrvi de  cette mklliode à plusieurs 
reprises, j'ai dû l 'abandonner, parce qu'elle ne nie donnait pas 
de résultatsexacts dans les conditions où je nie trouvais. 

Bunsen avait iridiqii6 urie niétliode basée sur  le di:gagerneril di: 
chlore d'un poids déterminé d'acide vanadique ou dc vanatlate 
dans l'acide clilorliydrique. 

I'ierzélius réduisait l'acide variadique eri solutiori acide par 
I'acide oxalique el précipitait la l iqueur  bleue par  I'ainmoniaque ; 
le précipité obtenu était calciné a l'air. 

Roscoë, pour doser le vanadium, précipitait celui-ci par  I'acC- 
tate de  plomb, après l'avoir amené à l'ktat de  vanadate alcalin ; 
il recueillait l e  vanadate d e  plomb formé, qu'il séchait à 100 
degr6s et qu'il dkcoiriposait par  l'acide sulfurique ; il pesait le  
sulfate d e  plomb formé ; il calculait l'oxyde de plomb contenu 
dans ce sulfate de  plomb, et  i l  déduisait le poids de cet oxyde de  
plorrib du  poids de  vanadate de  plomb trouvé;  la diffërence 
donnait le poids de l'acide vanadique. 

Ue ces trois niétliodes, la dernière est seule intéressante, et c'est 
à elle que j 'ai  donne la prkfkrence; je l'ai niorlifiée de  façon a la 
rendre plus exacte et  plus constante. 

Le composé variadique est amen6 par  les méthodes connues à 
l'état de  vanadate de soude ou de polasse ; on  le dissout dans 
l 'eau; on filtre, afin de skparer l'insoluble (oxyde de  fer, 
magnésie, etc.) ; le filtratum est acidulé par  l'acide acktique ; la 
liqueur prend une teinte jaiinc, caractéristique de la formation 
d'un vanadate acide ; on précipite par  l'addition d'une quantiti: 
suffisante d'acétate de  ploinb ; dans ces conditions, l'acide vana- 
tliqiie est conlplèt~rne~lt  préclpité (le sa solution, mais la corri- 
position du  vanadate de  plomb n'est mallieureusement pas 
toujours constante et la peske de celui-ci ne peut servir Ü doser 
levanadium ; cela a ,  d'ailleurs. peu d'iniportance, comme on va 
le voir ; le vanadate précipité est filtr6 sur  un filtre @qoilibré ; 
on le lave aussi bien que possible avec de  l'eau pure, ou mieux, 
avec de l'eau additionnée-d'acide acétique ; on le séclie à 100 de- 
grés environ ; on pèse et l 'on note le  poids trouvé ; on détaclie 
du filtre tout le  précipi té;  on le  pulvérise dans un  mort ier ;  
on pèse une partie de  ce précipité, qu'on dissout dans l'eau 
acidulée avec l'acide ni t r ique;  i l  s'y dissout parfaitement ; on 
ajoute un petit excés d'acide sulfurique concentrk, qui précipite 
tout le plomb à l'état de sulfate ; on étend d'un peu d'eau ; on 
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filtre, afin di: separer le  sel de  plomb et la liqueur filtrée est 
recueillie dans une petite capsule de  porcelaine et 6vaporée 
h siccité au bain-marie ; on élève la température, afin d'enlever 
l'excés d'acide sulfurique ; on arrive finaleinent et graduelle- 
ment  au rouge naissant, et la capsule contient de  l'acide vana- 
d ique  parfaitement p u r  et en partie fondu ; on pèse celui-ci, 
e t  il suffit, par un calcul très s imple,  de calculer l'acide vana- 
dique total contenu dans le vanadate de  plomb trouvé. 

J'ai e u ,  il y a quelques annries, l'occasion d'employer cette 
méthode de  Roscoë ainsi modifiée, e t  j'ai toiijours obtenu de bons 
résullats; la description en parait Ù pr ior i  u n  lieu longue et coin- 
pliquée, mais, en pratique, elle est très siinple et n'exige pas 
beaucoup de l e m p s ;  en vingt.quatre lieures au plus, on peut 
faire un dosage. 

Sar quclqucs rénctlono qiiditntiven propres anx 
dinstnscn imCcloeti-lces ct aryrlnntes. 

Par hl. Enim. Pozzr-Esco.r, chiiiii-te aux labomtoires de  recherches 
de II. G .  Jaccliiernin. 

La microbiologie s'est enrichie, dans ces derniers temps,dlune 
classe nouvelle de diastases, que j'ai appelées reil~~ctases, car clles 
ont des fonctions réductrices qui m'ont conduit a les opposer aux 
diastases oxydantes déjà connues (1). 

J'ai montré qu'il existe, entre ces deux groupes de diastases, 
des  liens étroits, et que ,  dans les tissus végétaux ou animaux, un 
cornmensalisme parfait s'établit entre  les actions oxydantes et 
les actions réductrices, commandées cliacune par deux prin- 
c ip rs  diastasiques difftlrents. Cette existence simultanée des 
osytlases et (les réductases dans certaines cellules végétales, que  
j'ai le premier signal6e et mise en Bvitlence, explique parfaitc- 
iiir3rit toiis les raits connus et  établit que les réiliictases cnritribucrit 
P iiiotl~i.cr ou même à ernpêclier l'action oxydasique, taiit qu'au- 
cune action estévicure ne  vient rompre  l'iiquilibre. 

Appliqurie a cc cas particulier,  l 'étude des équilibres cliimir~ues 
conduira, je I'espére, à d'intéressantes constatations. 

L 3  reclicrclie des ciiastases r6ductrizes est siinple et niet en 
jeu dcua sorles de réactioris : les unes, genérales, el les autres, 
propres seulenierit aux retluctases, qui sont aussi des h~i l ro~q i i inses ,  
c'est-à.dire a celles dont la fonction réductrice résultc d'une 

(11 Voycz Comptes re~ldun, t .  C S X X i V ,  p .  758. Sur  une nouvelle diastase 
~educ lr ice  e . r t ~ a i f e  du  h-oji japo~zais et sécretée par I'Eu~.otiurn Oritce. 
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faculté liydrogénante, tel, par  exemple, que  le  pliilotliion dont la 
dkouverte  est due au  Dr  J .  de  Reg-Pailhade. 

D'une façon générale, tous les individus du groupe des réduc- 
tases agissent, vis-à-vis de I'eau oxygénée, comme le ferait une 
subslance catalytique, e t  donnent u n  très abondant clégagement 
d'oxys;ène, mais il est facile de lesdistinguer cles substances pure- 
ment catalytiques, ca r  elles ne donnent pas l i r~u a la r h c t i o n  dite 
au gaïac, parce qu'elles conservent, dans cette action catalytique, 
leurs propriétés réductrices, et le çaïacosoriide qu i  se fornie, soit 
avec les autres diastases. dans les niêines circonstances, soit avec 
les substances calalytiques proprement dites, est réduit,  ici, 
aussitôt que formé, ainsi que je l'ai déniontr6. 

Donc, chaque fois qu'un tissu ~ i v a n t  d'origine végétale o u  
animale manifestera des propriétés catalysantes vis-à.vis d e  
l'eau oxygénée et ne  donnera aucune réaction en présence de I'eau 
oxygénée et de  la teinture de gaïac, on sera en droit de  soup- 
çonner la présence des réductases. 

On cherchera alors si la substance agit sur  une solution éten- 
dut! de perchlorure de  fer et de  ferricyanure de  potassium, s i  
elle réduit l'indigo ou  le  tournesol, en l'absence d e  l'air. 

Si, en même temps, la substance agit s u r  le  soufre e n  poudre, 
pour donner de  I 'hydroghe  sulfuré e n  présence (lu fluorure de  
sodium, on pourra  affirmer la présence d'une rdzictczse, et même 
d'une hylr,oginase. La reclierclie d e  i'hydrogène sulfuré s e  fail 
facilement et sûrement  avec une bande d e  papier irnprhgnée 
d'acdtate de plomb. 

La recherche des oxydases se fait généralement en utilisant 
une solution alcoolique de  résine d e  gaïac, dont on  fait une Emul- 
sion avec de l'eau. Sous l'influence d'une diastase oxydaiite, le 
liquide b l e ~ i t ,  nlèrne en l'absence d'eau oxygénke. 

.J'ai indiqué divers autres rkactifs d u  groupe des indophénols, 
mais ceux ci sont t rop sensibles, et j'ai dù'en déconseiller l'em- 
ploi ( I ! .  De même, je considère comme absolument défectueux 
le réactif de Greiss et  la m8lapliénylène-diamine ; on devra, 
suivant moi, s'abstenir rigoureusement d'en faire usage. 

Enfin, la plitaline, obtenue e n  réduisant la plitaléïne d u  pliénol, 
est un réactif intéressant; les oxydases la ramEnent de  nouveau a 
l'état de plitaléïne, facilement ddcelable parune  solution alcaline 
faillle. 11 est possible d'ajipliquer i cette recherche um grand 
nombre de dipliénols et d'amido-phénols, qui agissent égale- 

(1) Sur les oxydases de la levurc, I,'(E/iophile, avril, 1902, p. 118-124. 
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ment, en particulier I'hydroquinone, qui doniie assez facilement 
d e  la quinone et  une quinhydrone. 

On devra se souvenir, ainsi qlue je l'ai montré  (t;, que toutes 
ces réactions sont influencées par  la présence des réductases. 
D'une f q o n  absolue, il  faudra prendre commc régie constante : 

i0  Effectuer la reclierclie des rCductases en se mettant à I'ahri 
du  contact d e  l'air, et de toute substance susceplil~lr: de devenir 
une source d ' o x y g h c  ; 

$ O  Opérer, au contraire, la recherche des oxydases en favori- 
sant le contact de l'air. 

11 faut, en effet, dans l'un e t  l 'autre cas, S R  mettre dans des con- 
ditions convenables pour  4loigner autant que  possi1)le l'état 
d'équilibre vers lequel tendent les réactions. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES I 

Dosage rapide du manganise clans I'ncier. - 
RI. C H .  RAJIORINO (~Vloni tew scientifique, juin 1902, p. 4. j9) .  - 
2 gr. d'acier, oùtenus avec une machine à percer ,  sorit attaqués 
par  30 cc. d'AzOlH (1, = 1,20). L'attaque a lieu à froid ; on laisse 
dissoiitlre l e  métal jusqii'à c e  qu'on voie surnager dcs flocons de 
charbon mélangé de fer  ; on aclibve la tlissolution a chaud et l'on 
fait bouillir pendant quelques iriinutcs, jusqu'à ce que les vapeurs 
nitreuses soient entièrement cliassées ; on verse alors avec prk- 
caution 20 cc. d'HG1 bromé, obtenu en milangeant 10 cc. d'HG1 
(D = 4,19) et 10 cc. d'eau bromée saturée ; l e  beclier étant re- 
couvert d'uri entonnoir,  on fait bouillir  pendant 10 minutcç, de 
manière a chasser l e  liroriie ; o n  dilue a 300 cc. avec (le l'eau 
froide ; on  verse l e  liquide dans un ballon d'lin litre ; on ajoute 
200 cc. d'eau bouillante e t  25 gr. d'oxyde de zinc pur  pr6cipité ; 
on laisse déposer et  t'on titre au  moyen d 'une  solution de  per- 
manganate, suivant l e  procédl  Volliard. 

R'ouve~ii phosphate de soude, le phosphate sempui- 
nodique. - M .  JOULIE (Comptes rendus de l'dcridéinie des sciences 
du 10 mars  1902). - Imsqu 'on  t rai te  l'acide ortlioplios~iliorique 
(I'liO'H3)par la soude,en présence d e  l'liélianthine,cet indicateur 
vire du  rouge au jaune a u  moment  où  l'acide a reçu un équiva- 
lent d e  soude ; le virage d e  la pliénolplitaléine ne se produit 
que lorsque la quantité de  soude est portée à deux équivalents. 

(1) Siir iine cause d'erreur dans la recherche des diastases, Annales de 
chimie analytique, 1902, p .  185. 
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L'li4lianthine marque la formation du  monosodique 
ou phosphate acide, tandis que la pliénolplitaléine marque la 
formation d u  pliospliate disodiqueou phospliate neutre. 

Or, si l'on opère e n  prrkence d u  tournesol, on constate que la 
neutralité de la liqueur est obtenue aprés addition d'lin équiva- 
lent e t  demi de soude ; l'action s u r  le t o u r n ~ s o l ,  qui  rougit par  
le pliospliate monosodique et qui  bleuit par  ie plios[ihate diso- 
dique, est donc intermediaire entre  les actions exercées sur  les 
deux autres indicateurs ; M. Joulie conclut donc a l'existence 
d'un phosphate de soude interinhdiaire, le pliospliate sesquiso- 
dique (P1i208Sa3H3) ( i) ,  qu ' i la  puobtenir  de  la façon suivante : il a 
versé, sur  du pliorpliate disodique cristallisé, la quantité d'acide 
phosphorique officinal (de densiié 2,35) nécessaire pour  produire 
une liqueur neutre au tournesol, soit Z i 0  cc. pour  4 kilogr. de 
pliospliate dicodique; il a obtenu ainsi la liquéfaction d u  mélange 
et un abaissemerit de  la temp6ralure allant jusqu'à- 13 degrés; la 
liqueur, ramenée a 15 d e p é s ,  mesure un  volunie de  750 cc. et 
marque 48' Baum6 ; concentrPe a pellicule et maintenue en vase 
clos dans une étuve à la température de  (r5 a 50 degrés, elle 
laisse déposer des cristaux en prismes obliques, qui se forment 
lentement dans une eau mkre de  corisistarice sirupeuse. Ces 
cristaux, 6gouttés, lavés avec un  peu d'eau distillée, desséchés, 
pulvérisés et  analysés, avaient la composition suivante : 

. . .  Acide phoi.phorique anhydre. 53.00 
. . . . . .  Perte au  rouge (eau).  11.50 
. . . . . .  Soude (par diflérence) 3 5 . 5 0  

La formule du  pliospliate sesquisodique (P1i208,Ya3H3) exige- 
rait : 

. . .  Acide phosphorique anhydre. 54 . i 9 8  
. . . . . . . . . . . .  E a u .  10.305 

Soudo . . . . . . . . . . . .  35.397 

tandis que les formules des phosphates mono et disodique exi- 
gent, à l'état sec : 

Monosudique Disodique 
- - 

Acide phosphorique. . . .  5 9 . 1 6  5 0 . 0 0  
Eau . . . . . . . . .  1 5 . 0 0  6 . 3 1  
Souda. . . . . . . . .  25.83 43.66 

Si l e  phosphate sesqiiisodique analyst': contient uri peu plus 
d'eau que n'en comporte la formule tli6orique (1 t  ,00  au lieu d e  
10,305) ,  cela tient à la tlifticulté de le dessécher complètement à 
410 degrés, et aussi a l'eau mère  interposée dans les cristaux. 

Ce sel est soluble en toule proportion dans l'eau ; sa solution, 
conceritrie a 1 , 5 0  d e  derisitt, s e  conserve sans cristalliser A la 

:1) Il résulte d'une réclamation de 11. Sendorens, cornniuniquée à I'Aca- 
demie des sciences daris sa séance d u  24 mars 1902, que l'existence du  
phoqptiaic sesqiiisodique a déja 6 th  signalde en 1883 par MM. Filhol ot  
Senderens (voir Comptes rendus, t. XCIV, page 649) .  
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tempdrature ordinaire;  elle est neutre au tournesol. Séché e t  
pulvérisé, il n'attire pas I'huinidité. II n'est pas Iiygro~nétrique 
comme le phospliate acide et  ne fixe pas d'eau d e  cristallisation 
comme le phosphate disodique. 

Dosage valumétrique du mktliylarniaiute de sniiicle. 
-W. E ~ ' A L I È R B S  (Joiunal de plmrnzncie e t  de clizrnie du 15 mai 
1 9 0 2 ) .  -Le métliylarsinate d e  soude pur  cristallise régulièrenient 
avec 6 molécules d'eau, qu'il perd compl~teineri t  à la tempéiature 
de  120-430 degr& et  qu'il reprend en grande partie dés qu'il est 
exposé a l'air ; c ~ t t e  constatation montre  qu'il n'est guère facile de 
s'adresser au  sel anhydre pour en effectuer le dosage ; il est p ré -  
férable de prendre le sel a 6 molécules d'eau, dont le poitls ato- 
niique est de  292, tandis qiie le poids atomique d u  sel anhydre 
est de  184. 

Le procédé de  titrage proposé par  11. Falières consiste pré- 
cipiter l'acide métliylarsinique & l'état d e  m8tliyl:irsinate d'argent, 
niais, comme le niétli\.larsinate d'argent n'es1 p2s complètenierit 
insoluble dans l 'eau, il faut recourir  à un artifice qui consiste a 
opérer  le  dosage en présence d'un excès d e  nitrate-d'argent ; en 
effet, le métliylarsinate d'argent est absolument insoluble dans une 
solution de nitrate d'argent K I i O  et mêinedans une solutionN/20. 

Lorsqu'on veut titrer un métliylarsinnte d e  soude, on commence 
par  s'assurer qiie ce sel ne contient ni chlorures, ni sulfates, ni 
arsénites, ni arséniates, ni pliospliates, rii carbonates, ni iodures. 

On pèse O gr.  20 de sel, qu'on dissout dans u n v e r r e  avec 10 cc. 
d'eau distillée exactement mesurés ; on ajoule 4.0 cc. de solution 
décinormale d e  nitrate d'argent non acide ( O  gr.  017 x 40 
- - I, gr.  68 nitr;ite d'argent pour  les 4 0  cc. d'eau) ; on agite et 
l'on filtre rapidement;  le filtratuni, du volume total de  -50 cc , en 
y comprenant la portion imprégnant le filtre et le  précipité lui- 
même,  contient tout le nitrate d'argent qui n'a pas été consommé 
pour la précipitation de  l'acide inétliylarsinique ; on détermine 
alors combien i l  faut employer de cc. de  c e  filtratuin pour m e .  
ner  B la teinte sensible du  chromate d'argent 10 cc. de solution 
N/iO d e  clilorure de sodium étendus d e  30 cc. d'eau distillée. 
10 cc. de chlorure d e  sodiurri N/ZO correspondent à O gr.  1 7  de 
nitrate d'argent ; on déduit,  par un  simple calcul de proportion, 
le poids A de nitrate d'argent existant encore dans les $0  cc. d u  
liquide en expérience ; c e  poids A, soustrait de O gr .  68, donne 
le poids N de nitrate d'argent précipité a l 'état de  métliylarsinate 
d'argent ; on calculc! le titre en centièmes d u  niétliylarsinate de 
soude examiné, en appliquant la formule : 

299 XN X 5X 100 

340 

dans laquelle 2 9 2  représente la moléciile d u  métliylarsinale de 
soude ; 340, la double molécule du  nitrate d'argent. 
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lodures et bromures gènant lm i.echerche de l'lm- 
alican dans I'uriiie. - 31. BERTAULT (Jownal  de pharmacie 
e t  de chimie du 15 mars 1902) .  - Le prochi6 le plus ordinaire-  
ment suivi pour la recherche de I'indican dans I'urine consiste à 
ajouter à I'urine i i r i  volurrie &al d'liCI, quelques cc. d e  cliloro- 
forme et quelques g ~ u t t e s  d'une solution étendue d'liypoclilorite 
de soude ; on  agite, et le cliloroforme se colore en bleu si I'urine 
renferme d e  I'indicnn. 

11 arrive parfois que  la couleur est violette, au lieu d'être 
bleui:; M.  Rertault a constat6 que,  lorsque celte particularité qe 
produit, c'est que I'urine renferme des iodures ou des bromures. 

Pour évitcr cette cause d 'erreur ,  hl. Bertault conseille de pro-  
céder de la rnanikre suivante : aprbs avoir fait le mélange d'urine, 
d'HCI, de  cliloroforme et cl'liypochlorite, et après avoir agité, on 
enlevedu tube, avec une pipette, la couche aqueuse;  on ajoute 
de l'eau distillée à la couche chloroformique, de manière à enle- 
ver  la plus grande partie de  ce qui  peut rester d'acide, et l'on 
ajoute quelques gouttes d'une solution d e  potasse, jusqu'à r6ac- 
tion alcaline ; la coloration due  a l'iode ou  au brome disparaît, 
et 1s chloroforme reste coloré ou  non en bleu, suivant que  
l'urine contenait o u  non de I'indican. 

- -  - -  

C R U * ~  d'ei-renr dans le  clonage des componés r m n -  
tha-oriqiics de I'urine. -- M .  ANDRI? (Société de p h o ~ r n a c i e  de 
P a r i s ,  stiance d u  7 mai 1902).  - M. Andr6 signale une cause d'er- 
reur  dans le  dosage des composés xantlio-uriques de l'urine,. On 
sait que la caféine et la tlit?obromine, absorbées sous fornie dlali- 
nients ou  d e  mkiicarnents, sont éliminkes par  les urines aprbs 
avoir siibi une tliméttiylation dans l'organisme ; les produits 
résultant d e  cette transformation s 'ajoutent donc aux prorluits 
xnntliiques qui s'klimincnt normalement par  les re ins ;  d e  la une 
cause d 'erreur  très importante, lorsque I'urine dans laquelle on 
dose les composés xanllio-uriques provient de malades prenant 
d e  la cafkine ou  d e  la théobromine. 

PIi~etinnli calorées des iplohulen ronges d i a  s a n g  
cles diathéliqaies. - M .  LE GOFF (Comptes rendus de  l ' A  ccldemie 
des sciences du i 2  niai 4902) .  - Les globules rouges d u  sang 
des diabétiques ont une affiniti: particulière pour  les couleurs 
bnsiqucs d'aniline ; lorsqu'on plonge une lame de verre, cou- 
verte d c  sang de  diabiiliyue fixé par la chaleur, dans une solution 
de l a  combinaison éosine-bku mét:th@ke, les I i h a t i e s  diabétiques 
s'eiiiliarent tlii bleu méthylène, tandis que Irs hématies du sang 
normal prennerit L 'éos in~ .  Cette diffcrence ne se produit pas si 
l'on a soin d'enlever l'kémoglobine par u n  lavage convenable. 11 
eft donc vraisemblable que I 'h~rnoglobine est l 'un lies facteurs 
de la réaction. 
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hl. Le Goff a antérieurement montre que I'liémoglobine nor- 
male, fixée s u r  des lames d e  verre  par  la chaleur, ne colore pas 
les couleiirs acides d'aniline, e t  qu'elle prend les couleurs basi- 
ques lorsqu'elle est additionnée de  glucose, d e  lévulose ou de 
x y lose. 

Depuis cette époque, M.  Le Goff a constaié que  I ' i i~moglobine, 
additionnée d'aldéhyde éthylique ou  d'acétone, se  colore aussi 
par  les couleurs hasiques 

Partant de la,  i l  a recherché s'il serait possible d e  produire la 
réaction propre au sang diabétique avec du sang riormal addi- 
tionné d e  glucose. Ses essais lui ont perniis de  constater que. 
dans ce cas. les globules prennent Cnergiquement le bleu mé- 
tliyléne, comme les hématies diabktiques ; les résultats ont été 
les mêmes e n  remplaçant le glucose par le lévulose, le xylose, 
l 'aldéhyde o u  I'acktorie. 

Le saccliarose ne modifie pas la coloration des hématies du 
sang normal .  

Le glucose n'agit pour modifier la r6action du sang normal que 
lorsqu'il est ajouté au sang frais. 

M .  Le Goff a encore constaté que,  lorsqu'on détermine chez un 
lapin une glycosurie transitoire, en lui faisant uneinjeclion intra- 
veineuse de glucose, le sang du  lapin irijrctk s r  comporte coinme 
le sang diabétique. 

Il faut donc admettre que les deux facteurs d e  la réaction sont 
le  glucose e t  l'hémoglobine. Ces deux corps semblent former, 
dans le sang des diabétiqiies, une combinaison spéciale qui per- 
mettra peut-être de préciser le mode d'oxydationdes Iiydrates de  
carhone dans l'organisme et la cause de  leur éliniinatiori dans le 
diabète sucre. 

I)usflg.r: aïes aicaïoïtïcs dans la noir dc koïn ct daus 
l'eadruit fiïiiicïe aïe kola. -BI. IV.4RlN (Journal  de pharrnnsie 
et de chimie du  45 avril 1902) .  - Le procédé que prEconise 
M. Warin, pour  doser les alcaloïdes dans un extrait fluide de 
kola, consiste a prendre i5 gr.  d e  cet extrait, qu'on chauffe au 
bain-marie pour chasser l'alcool qu'il rtmferine ; on triture 
l'extrait obtenu aT1ec I O  gr. de magnésie calcinée et Z gr. d'eau ; 
on  place le  mélange humide dans un appareil Soslilet et on 
1'8puise a l'aide d u  cliloroforme ; si l 'on n'a pas d'appareil 
Soxlilet, on place le mélange d'extrait, de  inagnesie et d'eau dans 
u n  flacon à large ouverture d'une capacité d'environ 200 cc. ; on 
verse dans c e  flacon 150 cc. de  chloroforme et l'on note le poids 
total du flacon et d e  son contenu ; on  bouclie le flacon avcc un 
bouchon traversé par  un tube de  verre ayant un mètre de lon- 
gueur  ; on  porte  au bain-marie, e t  l'on maintient le  cliloroforme 
en ébullition pendant trois quarts d 'heure ; après  refroidissement 
e t  aprés avoir enlevé le bouchon et  l e  tube, on pèse le flacon, et 
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l'on ajoute d u  chloroforme pour complCter le  poids primitif, si  
le poids a d iminué ;  on  agite; on  filtre; or1 prend 400 gr. du  
filtratum, qu'on évapore au  bain-marie ; le  poids du  résidu ainsi 
obtenu, niultiplié par  40, donne la teneur eri alcaloïdes bruts de  
100 gr.  d'extrait fluide. 

Si I'on veut connaitre la teneur e n  alcaloïdes purifiés, on cliaufïe 
au bain-marie les alcaloïdes bruts  avec i 0  gr.  d'(ICI étendu de  
10 gr. d'eau ; on filtre, e t  I'on traite le filtratum par  I'ammonia- 
que en exchs ; on agite a trois reprises avec 20 gr .  de cliloro- 
forme;  on décante, et I'on évapore a siccité les liqueurs cliloro- 
formiques réunies. Le résultat, riiultiplié par 10, donne le 
rendement de  iO0 gr. d'extrait fluide en alcaloïdes piirifiés. 

On constate que le  poids d'alcaloïdes purifiés diffbre peu de  
celui des alcaloïdes b r u t s ;  l 'écart est plus considérable si l'on 
dose les alcaloïdes dans la poudre de kola; pour  faire c e  dosage, 
M. Warin prend 15 gr. de la poudre à essayer, qu'il t r i ture  avec 
40 gr .  de magnésie calcinée et  15 gr .  d'eau ; on  opère avec ce 
niélange cornnie on a opéré  plus haut avec le  mélange du résidu 
de l'évaporation de l'extrait fluide avec la magnésie et l 'eau. 

Dicti:ricIi emploie la chaux au  lieu de  la niagnésie pour mettre 
les iilc:iloïiles en liberté, e t  son procédé donne uri rendement 
supir ieur  de  0,iO p. 100 ; hl .  Warin préfbre la magnésie, attendu 
qu'avec ellc on bvite ies secousses brusques qui s e  produisent 
avec la rhaux pendant l'ébullition du chloroforme. 

Hechrrche de I'arsenlo par la méthode de Qut- 
zeit. - M. J. BIRD (The Analys!,  iSOi, p. i 8 i ) .  - La méthode 
de Gutzeit est basée s u r  la formation d'un compos6 liydrog8né 
de l'arsenic sous l'action de I'liydrogèrie naissant produit par  la 
réaction du zinc s u r  HCI ou S06B2. en présence d'une substance 
contenant d e  l'arsenic. La présence de  l'arsenic est mis2 en évi- 
dence au nrogen d'un papier imbibé de biclilorure de mercure,  
sur lequcl I'ligdrogbne arséni6 produit une tache jaune. La com- 
modité et la simplicit6 de  cet essai le  font employer d'une nia- 
nière courante, quoiqu'il  ait été reconnu que souvent ses indica- 
tions n'étaient pas toujoiirs concluantes. 

Les principales objections qu'on peut faire a cet effet sont les 
suivantes : 

I o  Ori peut ne pas retrouver des traces d'arsenic, lorsque celui-ci 
est associé arec de grandes masses de substances comme certai- 
nes couleurs dérivés d u  goudron de liouille, les savons, etc. ; 
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P L'état d'oxydalion d u  composé arsénical influe sur  ia rapi- 
dité de la formation de la laclie et s u r  sa dimension. L'intensité de 
la tache est aussi influencée par  le degr; d'humidité du papier 
imbibé de chlorure mercur ique ;  une certaine sécheresse de 
celui-ci ou un ex& d'liumidité sont tous deux préjudiciables à 
la production d'une taclie d'intensité convenable ; 

3"e nombreux composés autres que  l'arsenic peuvent donner 
des taches qu'on peut confondre avec celles produites par i'ar- 
senic. Parmi ces coinposés, on peut citer l'hydrogène sulfuré, 
l'hydrogkrie pliosplioré e t  l 'hydrogène antimonié. L'liydrogbne 
sulfuré et aussi I'liydrogèrie d é n i é  peuvent, il est vrai, être 
absorbés avant 1i: passage d u  g3z s u r  le papier réactif, au 
moyen d'une solution d'acétate d e  plomb ; l 'hydrogène plios. 
plioré reste toujours une inipureté possible, qu'il est difficile 
d'absorber e t  qui  peut aussi teinter le papier au chlorure de  mer- 
cure.  L'auteur a essayé l'absorption de ce composé au moyen 
d'une solution do chlorure cuivreux, mais i l  n'a pu obtenir de 
résultats salisfaisnnls. L'liydrogène aniiinonii donne une colora- 
tion jaune-brunâtre, brune ou  mêiue quelquefois noire, inais ces 
colorations diverses s'affaiblisse~it graduellement, si l'on expose 
le  papier a l'air ; 

4.0 Aucune méthode simple n'a étB publiée pour pouvoir déter- 
mi re r  avec certitude la nature d e  l a  tache d u e  à l'arsenic et la 
différencier nettement des autres taches produites par  les cornpo- 
sés signalés plus haut.  

La méthode Gutzeit présentant d e  graves inconvénients, l'au- 
teur  a cherché à la perfectionner. 

11 rksulte de ses essais qiie, pour avoir une réaction constante, 
l'essai doit remplir les conditions suivantes : 

i"  Solution cornplkte d 'un poids donné de  zinc dans un temps 
donné ; 

4 O  Maintenir une température constante dans la fiole d'attaque; 
3O Limitation du  volume du  liquide dans cette fiole. 
Il emploie 4 gr.  de  zinc, qui doivent être complbteinent dissous 

e n  15 minutes ; le volume doit être de  100 cc., e t  l 'on doit main- 
tenir constamment à l'ébullition. 

L'appareil eniployé se compose d 'une  fiole d'attaque à ford 
plat, d'un volume de  160 cc.,  munie  d 'un petit refrigérant a reflux 
et  d'un t u b e  a entonnoir avec robinet,  qui permet  d0 régulariser 
l'arrivée de  l'acide dans la fiole. L'extrlinité supérieure du réfri- 
gérant est recourbée e t  passe dans une pelite fiole contenant une 
solution d'acétate de  plomb a 10 p. 100 ; le  gaz, aprbs avoir tra- 
versé cette solution, est dirigé s u r  un papier imbibé de chlorure 
mercurique. On place dans la fiole 4 g r .  de zinc bien exempt d'arse. 
nic et  coupé en petits morceaux; on introduit e n  même temps la 
substance suspecte, préalablement dissoute dans 30 cc. d'eau. La 
solution est chauffée a l'ébullition s u r  une  plaque métallique et 
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maintenue a cette température.  On place dans l'entonnoir 13 cc .  
d'HG1 pur ,  qu'on fait arr iver  goulte a goulte de  façon que  
celte quantitk soit entièrement écoulée dans la fiole au bout de 
IO minutes. On maintieiit encore I'Abullition pendant 5 minutes. 

Lorsqu'on opére  avec de  la bière, on  emploie 70 cc. de ce 
liqiiide, 35 cc. d'HG1 et 8 gr .  de zinc. 

En opérant,  comme l'indique l'auteur, à la température d e  
l'ébullition, on peut  caractériser l'arsenic dans certaines cornbi- 
naisons qui,  à froid, ne donneraient aucune réaction. Dans ces 
coriditions, la taclie donnée par u n  arséniate est identique 
avec celle donnée par  un ars6nite. 1/100 de rnilligr. tl'arséniate 
donne une réaction nette a u  bout de 9 ou 3 niinutes. Le sulfure 
d'arsenic précipité, à la dosc de 1/50 d e  milligr., donrie également 
la rkaction. Le glucose en grande quarititb géne la réaction. 

La bière o u  les liquides sirnilaires n'csigent aucun traitement 
préalable. 

La limite de  sensibilité d e  l'essai Gutzcil est d e  1/100 de  milli- 
gramme, soit à l'état !'acide arsériique, d'acide arsénieux ou 
mèine de  sulfure. Cette quantité d'arsenic, réagissant à la tem- 
pérature d'6bullition, donne, en 10 minutes, une tache sur  un  
disque d e  papier a u  biclilorure de  niercure d'un diamètre de  
5 millimktres, e t  cette taclie peut ê t re  identifiée sans aucune 
difficulté par deux réactions décrites plus loin. On peut obtenir 

ASI'ELT 

des 

tachos 

Acide chlorhydrique concentrk 
Y 

k froid I & l'cibullition 

I I I S  . . . . . . . . .. 

Jaune. 

Jaune brun s o n -  
hre.  

Jaune citron clair. 

La tache se dis 

m e n t ;  le papie 

teinte sombre. 

Sb113 .. . .. . . .. B r u n  jaune ou 
noir brun ; la  
tache s'afiaihlit 
par exposition 
a l'air. 

B s H ' .  . . . . . . . . 

~ 

L a  tache se dis- 
sout lentement. 

La tache est un 
peu accentuée, 
j a u n e  c i t r o n  
clair: 

L a  tache se dis- 
sout lenterrient. 

La tache s e  dis 
saut  immhdiate 

Jaune orange et 
brun orangé. 

i ment ,  laissant le 
papier incolore.1 

l 

L a  tacha s'accen- 

orang6. 

tue et devient 
jaune citron ou 

La tache s'accen 
tue et passe 
rouge-brique ou1 
a u  rouge brun./ 

p-~p~ ~ I 
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une taclie avec uiie proportion moindre d'arsenic, par exemple, 
1/1000 de milligr., niais, dans ce cas, l'identilication est plus 
difficile et peu concluante. 

.4, Rkcir>i,ent c !nienant l'eau 
al: rh ~ l ~ k ~ r ~ ~ t l O l l .  - R, H&- 
frigkrant poiir la v a p u r  
d'(:au di;gagtic. - 1) E, En- 
tonnoir renversé peiriiet. 
tari1 le laviige d u  g i ~ z  tlaris 
la  solution d'acétate d e  
plornh h 10 p. 100 contenu 
dans le rdcipimt C .  - 
F G., tubes sup ~ o r t s ,  lc 
~.rei i i icr  d e  40 niilhniitres, 
es deux iiuties de Li riiilli- 

niétres pour  placer Iss di.;- 
que3 d e  papier au bichlo- 
riire d e  mercure qu i  qont 
riiai~it.enus par les tubes de 
vorre s'ciiiboitarit,l'un dans 
l 'autre .  

Pour concentrer et augmenter l'in- 
tensité de  la tache d'arsenic, l'auteur 
emploie le dispositif suivant :un  tube 
dl: verre assez Inrge est ri:lrC:ci a 
l'une de ses eï t r r imit i .~,  d e  manikre 
avoir un diamhtre de 5 millirn~tres 
environ; s u r  ce tube, onfixe, à l'aide 
d'un niiicilage Rpais, un disque de 
papier rnercurique imbibé d'une so- 
lution d e  biclilorure de mercure à 
5: p. 100; un  second tube de inhine 
fornie, sul~pcirtant aussi un disque 
de  p :~p ie r ,  est place sur  le premier, 
e t  les deux tubes sont réunis par un 
joint en caoutcliouc ; le  tout est en- 
core surmon16 d'un troisième tube, 
dont I'extr6mité supérieure esl re- 
courbée ct étii-ée, pour éviter que 
le gaz se dégage trop libremerit. 
Le tube inférieur coinmunique avec 
le  flacon contenant la solution d'acé- 
tate de plomb dont i l  a é lé  déjà fait 
mention. Avec ce dispositif, I'liytlro- 
gène mélangé d'liydrogéne arskiiié 
passe au travers des pores dii pqpier 
rnercurique, et cela avec une faible 
pression. On obtient ainsi le dépôt 
coniplet de l'arsenic. La pression 
produite dans ces conditions dans 
l'appareil est telle qu'il faut, pour 
l'équilibrer, 10 à 43 centirribtres de 
hauteur du liquide dans le tube à 
entonnoir.  

Afin d'identifier la tiiclie produite 
sur  le  papicr mcrcurique, l'auteur 
propose deux réactions : l 'unc, con- 
sistant à faire agir HCI a chaud et a 
f roid;  l 'autre, consistant à faire agir 
le protoclilorure d'étain, coiiime l'a 
indiaué Beltendorff. 

Le tableau de la page précédente montre  les réactions obtenues 
en faisant agir HCI s u r  les taches produites sur  le papier mercu- 
r ique.  

Pour appliquer les réactions précédentes, les disques de papicr 
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mercurique portant les taches sont détachés d e  leurs tubes sup- 
ports avec une baguette légèrement humide. Ils sont placés dans 
un verre ile moritre avec environ i cc. d 'HU pur  e t  bien exempt 
de clilore ; on chauffe jusqu'i  l'ébullition. Le liquide est jeté, e t  
l'opération précédenlr! est répétée une seconde fois. Le traitement 
préliminaire avec lICl a pour  but d'enlever le sel mercurique, qui 
masquerait la réaction caracteristique d u  protoclilorure d'élain. 
Les disques sont eiisuite traités par  O cc. 5 d'IICI, e t  l 'on dissout le  
coniposé arsenical c , i  ajoutant une ou plusieurs gouttes d'HC1 
bronib ( 2 ) .  Le liquide jaune pale obtenu est transvask darisiin tube 
à essais, et l'on ajoule un volume égal d'une solution d e  clilorure 
starineux obtenue en dissolvarit 30 g r .  de c e  sel dans 150 cc. 
d'HCl, et faisant bouillir c e  niélange avec des fragments d'6tain. 
En chauffant, il se produit la coloration brun i t re  caractéristique 
indiquée par  Bettendortf. Les taches produites par le phospliure, 
le soufre, l'actiinoint; donnent, dans ce cas, u n  résultat négatif. 
Afin de faciliter la recherche rle l'arsenic par le prockdé décrit 
ci ~ W S U S ,  M .  T r r e r  a construit un appareil qui réunit en une 
seule pièce le refrigérarit, le  flacon laveur a acéiate de  plomb 
et les tubes portc.disques de 5 millimètres. I I  est mtiér'ement 
construit e n  verre, à joints rôdés, et peut se nettoyer facilement. 
On opbre comme nous l'avons indiqni:. Le constructeur a ajoute 
un troisibnie tube permeLtarit de  supporter  un disque de  papier 
rnercurique de  2 0  m i l l i m é t r e ~ ,  qu'on emploie pour  le cas où 
l'arsenic se trouverait en quantité considérable. 

H. C. 

Donage et aéparittiarn de l'acide clilorlsydi-iqiie 
iiii-laagi: d'acide cg-cinhgdriqiie. - hlkl.  T H .  W. I:IC~lrlH1i 
et SIDNEY K E N T  SINGER (Amer. c h c m  Journ., 1901 ,  p. 2 0 3 ) .  - 
Les auteurs ont trouvé que  HCI et l'acide cyanhydrique peuvent 
étre s6parés par I'kbullition de leur solution aqueuse. On doit 
faire bouillir le liquide a analyser dans une cornue inclinée sous 
un angle d e  45; l'eau évaporte  pendant l'ébullition étant rem- 
placée de tenips en temps. Les :olutions ne doivent pas être  
d'une concentralion supérieure a celles correspondant aux solu- 
tions N/10. Lorsqu'il y a peu d'IICI, deuxlieures d'élrullition sont 
suffisantes pour déplacer complktement l'acide cyanhydrique, 
inais, lorsque les solutions contiennent une plus grande propor- 
tion d'HCI, huit ou  neuf Iieures sont nécessaires,. La ditf6rence 
entre la manière de se conduire de  ces acides est due a leur  
grande différence de dissociation en solution aqueuse. 

H. C .  

(1) Ce reactif se prepare en ajoutant à HG1 concentré pur une quantité 
do br7orne suffisante pour lui donner une forte coloration jaune. 
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Extraction d u  broiiie. - M. ANSOK G. BETTS (En,gi- 
ncermg avd mining Journul, 1901, p. 783). - L'auteur propose 
d'extraire le brome de cerlaines eaux salées, en mettant profit 
la propriété qu'il possède de former un précipité de tribroino- 
pliénol au contact de  l'acide pli6nique. 

Le procédé consiste à mettre en liberté le brome au moyen de 
l'eau chlorée ; on sature l'eau salke declilore et  l'on ajoute à celte 
eau salke clilorée une soluiion de  pliénol pur .  I I  es1 intlispcnsal~lc 
de  ne  pas opérer  en presence d'un excès d e  clilore. Le p l i h l  
trilironié obteriu est cristallin, tandis qu'avec le pliknol impur, le 
prbcipilé est goudronneux. 

On fait sécher le précipité, et la majeure partie du broiiie est 
recueillie a l'état d acide broiiiliydrique ; le  restant est obtenu 
en brûlant le rCsidu et  en faisant passer les produits tle'la coin- 
bustion dans une solution alcaline ou dans une solution de bro- 
mure  ferreux. 

On peut regbnérer le pliénol en réduisant le précipité par le fer 
et S04t12. 

Conseriation des *uliitioiin. - RI. F.-il. ALCOCK ( P k n ~  
maceuticul Jozirnul, 1 9 0 1 ,  2 ,  p. 7 1 7 . ) .  - Les solutions d'acétdte de 
soude, d'acide tartrique, d'émt:tique et d'Il) posullite de soude, 
qui sorit de conservdlion si difIicile, sont rendues irialt6rables 
par l'addition d'une petite quaritil6 de  sulfure de carbone, dont 
l'action n'a rien de nuisible sur  les réaclions à efectuer  avec les 
6olutions ainsi traitées A .  D. 

Cnlcul d e s  n-ésuitals d ' a i m l y n e  d'eaiir et alusage 
iiidirect ~ E S  ulcalin. - h l .  W .  FlSIlEK (Th? A m l y s t ,  1902, 
p. 137). -Pour faciliter les calculs e t  les vérifications d'analyses 
d'eaux, il faut calculer les proportions moléculaires relatives 
des acides et des bases, en divisant la quantité trouvée de chacun 
d'eux par  leur poids moléculaire respectif ; on fait ensuite le 
total des acides et des  bases séparéiiient. Si l'analyse est exacte, 
les totaux doiveri1 ê t re  identiques; si l'on remarque une difié- 
rence, celle ci indique, soit une e r reur  d'niialyse, soit la p r k n c e  
de  composAs neutres daiis le r6sidu iles substances solides totales. 

Voici un exeiiiple de  ces calculs: 

hi i l l igrd i i i ines  P o i d s  Froporli ins 
par  lilrn m o l 6 c u l a i r ~ s  rnol4riiiairt  s 
- - - 

Matières solides totales sécliécs i 
100 degrés.. ............... 243 .O0 

Matières solides totales séctiées 
à 440 degrés.. . . . . . . . . . . . . .  230.00 

Soude (Xaa0) ................ 53.14 6 2  O .  83ii  
Nagnésie (JIgO). . . . . . . . . . . . . .  11 .W 40 0.999 
Chaux (Cao). ................ 35.28 56 - O .  630 

Total des bases.. ......... 100.41 1.7861 
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Milligrarnn:es poids I'roportions 
par litre moléculaires moleculaires 
- - - 

Chlore ( C h ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 7 1 O .  2335 
Acide sulfurique (Son). . . . . . . .  103.83 . 80 i 

. . . . . .  Acide carbonique (COI). 9.55 44 0.2170 
Acide iiitriquc fAzsO1) . . . . . . . . .  0.84 1 08 O .  0077 - 

. . . . . . . .  Total dcs acides.. 132.47  1.7167 

hloins l'oxygéne correspondant 
A CIP. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.07 - 

148.20 
Total des sels . . . . . . . . . . . .  228.58 

Silire, etc. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 4 1  
blatiéres solides totales. . . . . . . .  "30.00 

1,'association des acides avec les bases devierit très simple lors- 
qu'on emploie les proportions moléculaires ; ainsi 0 ,2535  molé- 
cules d e  clilore exigent 0 , 2 5 3 5  molécules d e  sodium pour former 
le clilrriire de sodiurii, aucune correction pour l1oxyg8rie équiva- 
lent n'étant nécessaire. 

Voici quel est le  calcul pour  l'eau envisagée ci-dessus : 

Poids 
Molbculaa rnuldculaires 
- - 

2 SaCl.. . . . . . . . . .  0.2535 X 117 = 29.66 
2 KaAz03.. . . . . . . . .  0.0077 X 170 = 1 . 3 1  
Na2 SO4 . . . . . . . . . .  0.5939 x 142  = 88.62 
Xg S 0 4 . .  . . . . . . . . .  0.2990 X 1 2 0  = 35.88 
Ca S 0 4 . .  . . . . . . . . .  0.4036 x 136 = 54.89 
Ca C O 3 . .  . . . . . . . .  0.2265 X 100 = 22.64 

Total des sels.. . . . . . . . . . . . . . . .  .229.00 

Les proportions moléculaires peuvent aussi étre employée: 
avec avantage pour  le dosage indirect des  alcalis. Le dosage 
direct de la soude dans les eaux est long et ennuyeüx ; aussi, 
clans les analyses techniques, ne le fait-or1 généralement p a s  
Cependant la connaissance de  la  quantité de  cet alcali dans l'eau 
est souvent très utile pour diteririiner et établir approximative- 
ment I n  propori.icin des sels contenus dans une eau.  II est géné- 
ralenient inipossible d'arriver à déduire la proporlion de soude 
par  d6ductiori (les autres 6onstitiiants d u  rksidii total des ina- 
tikreç solides, et cela, parce que beaucoup de  résidus riches e n  
sulfates retiennent d e  I'cau en quantité variable, suivant les con- 
ditions de  dessiccation. 

Mais, lorsqu'on a dosé les autres éléments, la différence entre 
le poids inolBculaira total des  acideset celui des bases donne avec 
une approxiination suffisante la quantité de  cet alcali. 

Dans l'analyse précédente, le total des proportions molécu- 
a i r e s  pour les acides étant 1.7837, les bases devant ê t re  kgales 
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- 2 7 4  - 
si l'on déduit du  premier chiffre 0,929 molécules produites par 
l a  chaux et la magnésie, la différence 0,8547 représente la soude, 
y compris quelques traces de potasse. Ce nombre, multiplié par 
62 ,  qu i  est le poids moléculaire de Na90, donne 52  milligr. 99 
par  litre, chiffre un peu plus faible que celui déterminé direc- 
tement : 53 milligr. 14.  

Les résultats, du reste, peuvent être  contrôlés par le dosage 
des bases totales A l'état d e  sulfates. 

L'exemple suivant permettra  de se  rendre un comple exact de 
la façon d'opérer 

Natières totales solides A 100 degrés.. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Matiéres totales solides A 2 i0  degrés.. 

Milligrammes Poida 
par litre molc5cula1ras 
- - 

CI . . . . . . . . . . . . . . . .  9.70 71 
SOI . .  . . . . . . . . . . . . . .  9. 66 80 
cos . . . . . . . . . . . . . . .  21.56 4k 

Poids 
Mol&cules moléculairei  - - 

2 Na CI. .  . . . . . . . . .  0.1366 
. . . . . . . . . .  ?;azSOb. 0.0582 

~ a = c o S . .  . . . . . . . . .  0 .4525  
Mg COI.. . . . . . . . .  0.0125 

............ CaC03 0.0230 
...................... Silice 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~ 0 3  

Propor t ions  
rno l~cu la i r e s  

- 

0.2:%0 
0.0582 
O .  49OO 

Sur la niétliodc a l'argent de Reicliai-rl pour le do- 
sage d e  IH morpliine tlann I'opiiim. - M .  PH.  SCHI- 
DROWITZ (The Analyst,  avril 4902, p. 11 7). - Rcicliard (1) a 
indiqué, pour  le dosage de laniorphine dans I 'opium,un prochdé 
qui consiste à déterminer la proportion d'argent que  réduit la  
morpliine lorsqu'elle agit su r  une solution de  chlorure d'argent 
ammoniacal. D'après Reichard, la morphine est le seul des alca- 
loïdes de  l'opium qui, dans les  conditions où  il opére, exerce 
une action réductrice s u r  la solution argenlique. 

(1) Voir Annales de chimie analytique, IgOI, p. 308. 
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L'aoteur a étudi6 ce proc6dé;  il a troav5, en premier  lieu, 
que, si les indications données par  Heicliard sont litt6ralement 
suivies, il est pratiquement iinpossil)le, à cause de la formation 
d'argent colloïdal; de  laver convenablenient le  précipité d'argent 
réduit ; cette difficulté peut-être n6aniiioins facilement évitée en 
employant, comme liquic e de lavage, urie solution de clilorure 
d'amiiioniuiu A P O  p. 100, contenant une pclite qunntili. d 'ammo- 
niaque. En second lieu, et contraircinerit à ce que dit Reicliard, 
l'auteur a trouvé que,  après la précipitalion par  I'ammoriiaque e t  
la filkation, le filtratiim exerce encore une action réductrice 
considérable sur  le réactif argentique, et,  dans ces condilions, i l  
est aussi nécessaire de faire usage d e  la solution de clilorure 
d'ammonium indiquée plus haut pour  pouvoir filtrer et laver 
l'argent r6duit. 

L'écliantillon d'opium erriployé par  l'auteur ktait un  opium d ~ !  
Perse de bonne qualité, qui avait été, au préalable, analysé p a r  
plusieurs méthodes connues et qui  contenait 10.98 p. {O0 de  
morphine. 

Si, comme Reicliard l'indique, on emploie 5 gr. d'opium, on 
obtient de  l'argent réduit en t rop grande quantité pour  pouvoir 
étre facilement nianié, et les résultats indiqués plus loin par  
l'auteur, sont obtenus en employant un poids beaucoup moindre, 
soit 2 gr. La solution d e  clilorure d'argent ammoniacal contenait 
5 p. 100 d'AgC1, e t  3 cc. de celle-ci devaient ê tre  sul'fisants, 
d'après Reichard, pour  obtenir  une réduction complète. Les 
résultats obtenus sont indiqués ci-dessous : 

lo Hésultats obtenus en opérant  s u r  4 gr .  d'opium : 

Xirnitire d e  cc. de 
sulutiun d'argcnt Poids du précipité 

eniployce d'argent Morphine p.  100 
- - - 
5 O,i5Ol9 i 0 , 5 4  
7 0,21189 i4,85 
8 0,25369 17,77 

16 0,39609 27,'iO 
3 O 0,29949 go,$&? 

2 0  Ilésultats obtenus aprés précipitation avec I 'an~moniaque : 

Nonihre de cc. de 
soliitinn d'argent Poids d'argent 

eiiil1loy0e precipite - - 

5 0,1159 
4 O 0,2594 
2 O 0.2189 

Ces résiiltals moritrent que  la quantité d'argent réduit ne dB- 
pend pas de  la proportion de morphine, mais plutôt de  la quan- 
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tité de  solution d'argent employée. II es t  curieux aussi de consta- 
ter,  dans deux &ries d'essais, que  l'addition d'une trbs grande 
quantité d e  solutioii d'argent donne des rckultats plzts fathles que 
ceux obtenus par  une addition modérée d e  cette méme liqueur. 
En résum6, l'auteur estirce que. dans les conditions actuelles, 
cette inétliode ne peut ê t re  utilisée. II. C .  

Procédé ale titrage c l i n  quinquiii~. et de seri prgpa- 
rutlaiin. - M. F. D E  MYTTLIDAERE (Uzdl.  de Z'Acnd. ~ ~ o y r r l e  de 
midecine de Beh jyu r ,  sSance du  25 janvier 1902).  - Tous les clii- 
mistes qui se  sont nccupés d u  titrage des quinquinas savent 
c,ombien grandes soiit les difficultén de ces opérations analytiques, 
car ,  à la résistance qu'oppose le quinquina à l'action des dissol- 
vants des alcaloïdes, viennent s 'ajouter la nkess i té  de purifier 
convenablement ces blcaloïdes, quand il s'agit d'un dosage gra- 
vimétrique, le choix d 'unindicateur  sufXsainiiit.nt sensible: quand 
il s'agit d'un dosage titrimittrique. 

Voici comment l 'auteur décrit l e  nouveau procide qu'il pro- 
pose pour le dosage des alcaloïdes des quinquinas. 

A. Dosage des a l c ~ l o i d e s  des ecorces. - 7 gr. d'écorce de  quinquina 
finement pulvérisée (tamis XXX) (4) sont introduits dans un bal- 
lon de  400 cc. de capacité et additionnés de 110 gr. de chioro- 
forme et 1 0  cc. d'ammoniaque à 10 p.  400. On laisse en contact 
pendant trois lieures, en agitant de terrips e n  temps. Au bout de 
ce tomps, on ajoute 3 gr. de  gomme adragante et  20 cc. d'eau 
distillée; on agite fortement et, pour finir, d 'un mouveinent gira- 
toire pour  faciliter l'agglomération de la masse formée et !a sépa- 
ration du cliloroforine.On laisse deposer pendant uneheure, puis 
on filtre rapidement 100 gr. d e  solution cliloroforniique; on 
distille le chloroforme et l'on dessbclie au  bain-marie le résidu 
alcaloïdique. Celui-ci est rrdissous dans la plus petite quantité de 
cliloroforme nécessaire, e t  la solution ainsi obtenue est versBe 
dans une boule a décantalion contenant 15 cc. de solulion déci- 
normale d'HG1 ; on lave le vase a deux reprises avec 5 cc. de 
chloroforme, puis, une t rois ihne fois avec une quantité d'éther 
suffisante pour  faire surnager le mklange ktlier- chloroforme ainsi 
formé. On agile vivement, pendant cinq minules, puis or1 filtre 
la solution acide sur  un filtre inouillé et on  lave a trois reprises 
le liquide éthéré avec 1 0  cc. d'eau distillée. Le liltre est lavé 
encore une dernière fois, et l'on titre alors I'excés d'acide par 
la solution décinormale de soude avec I'hématosyline comme 
indicateur ; Ic nombre de  centimètres cubes de  solution clilo- 
rliydrique employés, multipli6 par 0,0309, donne le titre alcaloï- 
dique pour 5 gr.. de quinquina. 

(1) Le tamisXXX présenta trente mailles par centimbtre de  longueur 
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On rapporte a 100 gr. en tenant compte de  I'liuniidité de  la 
poudre, si l'on avait ni!gligé de la déterminer avant le dosage. 

B.  Dosage des  alc!rloïdes dans la teinture et dons 2'exb-ait de  quin- 
quim. - 35 gr. de  teinture ou  7 gr.  d'extrait fluide ou 3 gr. 50 
d'extrait sec, prbalableinent dissous dans l'alcool diluk, sont éva- 
porés sui' 40 gr. d e  pizrre  ponce e n  poudre. Le résidu de cette 
opération est soigneusement pulv6risé e t  introduit dans un  matras 
dans lequcl on verse 70  gr. de chloroforme pour Ej cc. d'ainmo- 
niaque a 10 p .  i 0 0  et 13 cc. d'caii distillée. On laisse en contact 
pendant deux heures, %n agitant de  temps en temps. On ajoute 
alors2gr. de  [ioutlre degonirne adragante; on agite jiisqu'àsépara- 
lion du  cliloroforine et on laisse déposer pendant une demi-heure; 
on filtre sur un  filtre bien sec, et le  reste du dosage s'opère 
coinme ci-dessus. Les résultats obtenus correspondent a 23 gr.  
de teiiiture, 5 gr.  d 'extrait  fluide, 2 gr.  50 d'exlrait sec. On rap-  
porto à 100.  

Obse~wat ions  s r u  le domye  aolumétriq~ie avec l'hématox~li9ze comme 
isdiçaleur. - Dans les liquides acides obtenus par  le procédé ci- 
dessus, le titrage se fait facilement-mais il est indispensabled'opé- 
rer  avec deun burettes contenant dcs solutions d'alcali et d'acide 
d6cinormales. On ajoute au liquide a ti trer unedizaine de  gouttes 
de solution d'liématosylinc au 1/100, préparée depuis u n  certain 
temps: puis on verse la liqueur alcalirie, jusqu'à ce que,  par  un  
excbs, on obtienne un cliangenient de teinte caractBristique et  
que la couleur, jaune d 'abord,  passe au rouge violacé. Si cette 
teinte n'était pas franchp., malgré l'excès d'alcali, on ajouterait 
encore quclquas goutles de  I'indicatcur. 

On verse ensuite prudemment l'acide th ré ,  jusqu'à ce que  la 
teinte redevienne jaiine ou jaunâtre, at l'on sature enfin, avec la 
niéme prudence, l'excès d'acide ajouté, jusqu'à ce que. en regar- 
dant le liquide dans i'axe d u  vase, par  trarisparence s u r  une  
surface blanche, la couleur soit nettement pass6e du  jaune au  
rouge violacé. On peut alors, pour  plus de sûreté, répéter s u r  le 
même liquide plusieursfois les changements de teinte et  acquérir 
ainsi la notion exacte d e  la fin de la réaction. 

Le multiplicatcur indiqué par  l'auteur est de  0,0309 par cc. 
d'acide décinormal saturC par  les alcaloïdes; il correspond au  
poids moléculaire moyen d'un mélange a parties égales de  qu i -  
nine et quinidine, d'une part ,  d e  ciiichonine et cinclionidine, 
d'autre part ,  le poids moléculaire des premiers étant 324, celui 
d e  la cinclionine et de  la cinclionidirie, 29Q. 

Héaction d e  ln tha1li;ioywine. - La réaction de  la tlialléioquine 
peut fort bien se  faire, tout e n  employant la mStliode de  dosage 
ci-dessus. Après avoir prélev6 les 100 gr.  (le chloroforme, r e p r e -  , 
sentant S gr. d'écorce de  quinquina,  on recueille encore, dans une 
petite capsule, 5 ou 10 gr .  de  chloroforme, qu'on évapore ; on 
dissout le résidu dans une  goutte ou deux d'acide acétique, e' 
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l'on amène,  au  moyen d'eau dislillc!e, à 2 cc. 3 OU 5 cc., selon 
qu'on a recueilli 5 ou  10 gr. (le cliloroforme i cc. de  cclie eolu. 
tion, agité avec 10 ce. d'eau d e  brome diluée au centiénie, doit 
donner ,  par  addition de  5 a !O gouttes d'ammoniaque, une belle 
coloration verte. 

Réactions cllîTerenticllen des chlorhydriiteai d e  
cocaïne, tl'eoeaïne A et d'eiitxüne B. - ;M. C.-L. PEAR- 
SOS (,lourtzal of t h e  czmerzcutt chemical Society, 130 1 , p. 885). 

Solution aqueust 
d'iodure de po. 
tassiun1 au 1/10. 

Ammoniaque. 

S o l u b i l i t é  dan< 
l'mu e t  dan! 
l'alcool. 

Calorriel e t  eau. 

Solution de p e r  
manganate de 
potasse. , 

Chlo rh  dleucaineA Chlorh.  d'eucaine ll Chlfirh de cocainc. 

Précipité b l a n c  Rien. 
soyeux. 

I1r&cipite ne se 
r e d i s s o l v a r i l  
qu'avec u n  trks 
g r a n d  e x c e s  
d'arrinioniaque. 

Coloration grise 
se produisaril 
leriteiiieiit. 

Décoloration iiii. 
ni6iliate. 

Soluble dans son 
poidsdelic~uidr 

1'ri;cipité se dis- 
solvant d i ~ n  s 
un cx(:t!s d'arii- 
rrioniaque. 

Addition de sabntanee~ étrangères aux farines et 
aux pktea aIiineiitaires. - M .  J .  BlMB1 (Bolletlino chlmico 
farmnceutico, 190 1 ,  p. 63 4). - Depuis quelque teiiips, quelques 
industriels emploient, sous le nom d'nrzd~fziqe. pour ernpêclier le 

L'récipité se di<- 
solvant dansun 
eacks d'animo- 
niaque. 

I n s o i u b i e  dans 
son poids de 
liquide. 

Rien. 

Dkcoloration ini- 
rnédiate. 

développenient de l'acidité des farines et des [iâles alinierilaires, 

Soluble dans son 
p o i d s  d c  l i -  
quide. 

Coloration gris- 
noiraire iinrri& 
diate. 

Co1orationpe1,sis- 
tarit très lung-  
temps. 

et les préserver des moisissures e t  des  mites, un mélange de 
bicarbonate de soude, d'alun et de jaune naplitol S. 

On peut facilement reconnaître la présence du bicarbonate de 
soude et d e  I'aliin par  les méthodes ordinaires. Quant a u  jaune 
naphtol S, il teint trés facilement la laine en liqueur acide. 

C .  F. 

Ibchei.che du seigle ergoté, tlann lia fnriiie- - M. G. 
L G E R H E I M  (Scensl;l;emi.slc Tidskri f t ,  i 9 0 1 ) .  - La farine, préa- 
lablement traitée par l'eau cliloi.liydrique B la iiianière ordinaire, 
est colorée au moyen d'une solulion alcoolique de  diinétliylaini- 
doazolienzol, de  thionine et de safranine. Les fragments de seigle 
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ergot6 se colorent  e n  jaune  e t  s e  d is t inguent  facilement,  à l ' a i de  
d 'un faible gross issemer t ,  d e s  f ragments  d e  son,  q u i  son t  colo- 
rEs en bleu,  eri violet  o u  q u i  son t  bariolds. C. F. 

Essni des ïurlnesi, - RI. A .  ZKG.i (Chem. Zeit., 4901, 
p.  560). - Lqau!eur a découve r t  u n  nouveau  réactif  
de  diffërencier les bonnes  far ines  de  celles q u i  son t  a l té rées  o u  d e  
qualité infkr ieure .  Il le p r é p a r e  e n  d i luan t  i 200 cc . ,  avec de 
l 'eau distillt:e, 3 cc.  d 'une  solu t ion  a lcool ique  concentrée  d e  
fuchsine et e n  y faisant passer  un  cou ran t  d 'acide sul fureux 
jusqu'à db,coloration. On fait a lo r s  urie noiivclle dilution d e  ce t t e  
l iqueur  à 1/10. 

1 gr .  d e  l a  f a r ine  à e x a m i n e r  est agité avec 1 0  c c .  d 'eaudis t i l -  
Iée, et l'on a joute  a u  mélange i cc.  d u  relictif; o n  obse rve  l a  
coloration q u i  s e  nianifeste a u  b o u t  de deux  a t ro is  m i n u t e s ;  l a  
farine d e  f romen t  p u r e  e t  non altSrée r e s i e  incolore ,  tandis  q u e  
celle q u i e s t  a l té rbe  p r e n d ,  su ivant  son deg ré  d 'al tération,  u n e  
coloration r o u g e  p lus  o u  rrioiris intense.  

La farine q u i  sert  à p r é p a r e r  l e  pa in  n o i r  se colore  t ou jou r s  u n  
peu, c a r  les  f r agmen t s  d 'écorce  d u  g ra in  s e  colorent  t rès  facile- 
ment .  

Pour  les far ines  a l térées ,  il e s t  bon  d 'é l iminer  les  pelotes.  Avec 
les farines riclips e n  son,  i l  faut  p r e n d r e  1 cc .  5 o u  2 cc. d u  réactif .  

C. F. - 
B I B L I O G R A P H I E  

Les uouveautés clniniques pour 1008, par C .  POL,LEXC 
docteur 6s sciences. - 1 vol. de 344 pages avec 214  figures (J . -B.  Bail- 
liére e t  fils, edileurs, 19, rue Ilautefeuille). - Prix : 4 Sr. - Yoici la 
seplihie anriécque M. Poulenc publie cc travail, dans lequel sont métho- 
diqueriieiit passés en revue les nouveaux appareils de laboratoire et les 
rnélhodes nouveiles de reclicrches nppliquCes à la scicriee et h l'indus- 
trie. Conime les précédents, ce volunie rendra dc grands services aux 
chimistes, en raison de l'extension toujours croissante que prennent les 
puhlicatioris Frariçaises et éLraiigéres de çliirriie pure et appliquée. 

O n  a rang6 dans un prcniirr chapitre les nouveaux appareils de pliysi- 
que s'appliquant à la chimie: deterniination des densités, des hautes 
ternperatures des points de fusion, etc.  

Le 2e chapitre conipi~cnd les apparcils de manipula!ion cliiniique : bril- 
leurs h gaz, étuves A dessiccation, régulateurs de tempéralure, appareils 
d'extraction, appareils à production de gas, etc. 

Le  :le chapitre passe en revue les appareils d'électricilé se rattachant 
aux opkralions cliimiques : rEgulateiirs, interrupteurs, transformateurs, 
volliiit;tres, etc. 

Le 'te chapitre est destirii: A l'analyse en gênéral, puis l'analyse des 
gaz, à l'analyse inélallurgique, aux analyses d'industrie chimique, ti 
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l'aiialyse des substances alimentaires et l'analyse médicale (uréométres, 
dispositifs cryoscopiqiies, etc ) 

Eritiri, daris le 5 8  cliapitre, ont eté rai;seniùlis tous les appareils inte- 
ressant la bactériologie. 

Le. inirte et ln coiiil~lnaison cliiiiiiqiie (Es sa i  s u r  
I ' eoo lu t ion  d ' u n e  idée), par  P. I)uiieu, corresponilaiit de l'Institut de 
France, professeur de physique theoriqiie B la Faculté des Sciences de 
Bordeaux. - i vol. de 216 pages (C.  , l ' a d ,  éditeur, 3, rue llacine). 
Prix : 3 fr .  50. - - Ce volume est la réunion d'étiirles qiii ont paru 
d'abord dans la  Revue de phi losophie  ; c'est donc aux pliilosoplies 
qu'elles étaient de.;tiriies. En  suivant, au cours clil dévelo?peinerit de la 
science, L'évoiution d 'une notiori, la notion [le mi;x:te,l'auteur a voùlu riiar- 
quer les principales directions qui ont, pendarit plus [le trois siècles, orienlé 
les tliéories pliysiqiirs. Alternatii-einent atnrnistir[iies, carlésii:nries, ricwto- 
nienries, ces theories sernhlent reprendre aujourd'hui la voie abantloiin@e 
depuis le xvie siècle, la métliode péripatéticienne. 

Bien que ce livre n'ait pas éti: écrit a leur intention, [lit l'auteur dans 
s a  préfxe! nous serioiis heureux que les cliirnistes y trouvassent malière 
2 réflexion n. 

Et nous sommes, en eff'et,convaincu que les cliirnistes liront ce volunie 
avec grand intéret. 

C'auleur a divisé son sujet en deux parties. La premiére parlie traite 
des sujets suivants : Des origiues iI la véuolution chimique. - 1. Lc 
mixte selori les ato:iiistes el  selon les peripatéticieris. - II. I.ii notion 
de mixte au dix-septième siècle. - 111. La nolion de mixte au  dix- 
huitième siècle jusqii'a la rSvolution cliiriiique : 1'Ecole newtonienne. - 
IV. La notion de mixte a u  dix-huitiènie siécle, jusqu'h la révolution chi- 
mique : 1'Ecole empirique. 

Dans la seconde partie, voici les sujets traités : De la r e ~ ? o l u t i o n  chi- 
m i . p  j u s q u ' ~  nos jours. - 1. Le corps simple. - II. La loi des pro- 
portions définies. - 11I. La forrnule chimique brute et les masses 
équivalentes. - IV. 1.3 ~ ~ b ~ t i t ~ t i ~ r l  chimique. - V .  Le type chimique. 
- T L  Les types condensés, la d e u r  et la f'oriniile développées. - 
YII. Les isornéres et la stéréocliirnie. - VIII. Ida lliéorie atomique. Criti- 
que d e  cette théorie. - IX. La mécanique chimique : prerriières tcntalives. 
- X.  TJa mécanique chimique fondée sur  la tliermodynamique. 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS 
Xous informons no5 Ierteurs qu'en qualité ile secrétaire gbneial du S!n- 

dicat des chimistes, nous nous cliargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le permettent, de procurer des cliiriiistes aux  industriels qui en aiil 
besoin et des places aux cliirnistes qui sont la reclierclie d'un emploi. 
Les irisertioiis que riuus fais0113 darls les Atma le s  soril absolurrierit gra- 
tuites. S ' a d r e w r  h II. Crinon, 45, rue 'ïiirciine, Paris 30. 

sortant d'une des plus grandes usiiies de produits cliiiiiiqucs CHIMISTE de France dcmandc une place, Lx~e1ientt:s si;firenc,cs. - 
S'adresser a u  Bureau des Annales, 43, rue Turenne, Paris 30, aux irii- 
tiales a. D .  

Le Gérant : C. CRINOS. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Origine de l'arsenic contenu dann certaines bières, 

P a r  M .  A. P ~ T E R ~ A ~ N .  

Vers la fin d e  1900, les journaux ont  signalé de  nombreux cas 
d'ernpoisoririenierit oliservks à hlarichester d'abord, claris tl'aulres 
villes anglaises ensuite, e t  dus, d'après le docteur Reynolds, à 
l'usage quotidien de  certaines bières reconnues comme renfer- 
mant, d'aprks ses analyses, d e  2 à 70 inilligr. d'arsenic par litre.  

Les consommateurs de  ces bières furent extrèmement étonnée 
de ces rév6lalions; les chimistes ne 1'Staient nullement. Le glucose 
et le sucre interverti erilrarit fréquemmerit dans la préphratiori 
des biéree ordinaires, et ces succédanhs du malt étant obtenus par  
l'action de l'acide sulfurique du  commerce, qui  est très souvent 
arsenical, s u r  la fécule e t  s u r  le  saccharose, ces liihres peuvent 
conséquemment contenir des proportions plus ou moins éIevSes 
d'acide arsénieux (1). 

Les défenseurs des b r a s x u r s ,  qui  n'avouent pas volontiers la 
subslitution des sucres au malt,  tout e n  s'inclinant devant le fait 
indéniable de la présence de  l'arsenic dans certaines bières, reje- 
tèrent la responsabilité de  celte présence sur  le malt  préparc 
avec des orges fumées aux superpliospliates, c'est-à-dire aux plios- 
pliates traités p a r  l'acide sulfurique. Cette accusation devait natu- 
rellement augmenter l'émotion d u  public;  en effet, toutes nos 
céréales alimentaires, aussi bien le froment et le  seigle que l'orge, 
reçoivent actuellement des fumures à l 'engrais chimique corn- 
prenant gknéralement des superpliospliates. Au point de vue d e  
l'hygiène, comme au point de vue d'une industrie norisfante, 
produisant annuellement 5 milliards de  kilogr. de  superplios- 
pliate, la question devenait d'une importance capitale. 

Consulth d e  divers côtés sur  l'exactitude de cette affirmation, 
j'ai étudi6 avec R I .  Heritlrick la question de pltis prés, parlicu- 
liérement au point de  vue des engrais employés et  des  orges. 

(1) 11 ne faut cependant paç cxagérer le danger ;  l'exarncn dc l i  échan- 
tillons do glucose, d e  sirop, dc sucre interverti nous a d o m 6  le résultat 
suivant : 

Dans 8 Cchantillons, point d'arsenic ; dans 5, des traces nettes ; dans un ,  
une quantité appréciable. L a  chaux ajoutée 101% de la fabrication pour  pre- 
cipiter l'acide si~lfuriqiie. klirninr. aussi la pliis grande partie de  l'acide ar-  
sbnieux, l'arsenite d e  chaux étant peu soluble. 

Aour 1904. 
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a )  Recherche de l'arsenic daas les suyerphosphntes de fab~icat ton 
be1,qe. - Nous avons souniis A l'analyse 9 échantillons de super- 
pliospliate, dont 7 provenaient directement des principales usines 
du  pays et 4 représentaient les  engrais achetés pour notre jardin 
d'expériences. 
. On a opéré chaque fois sur  la solution chlortiydrique d'une 
prise d'essai de  100 gr. de superpliospliate. La méthode em- 
ployée a été celle pais distillation en présence d e  l'acide clilorhy- 
drique et d'un réducteur (Frésénius, p. 105(1), méthode dont les 
résultats cadrent parfaitement avec la précipitation du sulfure 
d'arsenic, séparé d'aprbs la marclie classique. Voici les chiffres 
obtenus : 

Arsenic p. iOO. Acide arsbnieux p. iM). - - 
N o l . .  . 0.026 0.034 
- 2 . . .  0.017 0.024 
- 3 . . .  O. 049 O. 065 
- 4 . . .  traces traces 
- 5 . .  . 0.019 O. 025 
- f i . . .  traces traces 
- - 7 . .  . 0.136 O. 480 
- a . . .  0.041 0.054 
- 9 . . .  0.03L 0.041 

I I  résulte de ccs analyses que l'acide sulfurique obtenu par le 
grillage de certaines pyrites et  blendes renferme une proportion 
d'acide arsdnieux assez élevke pour q u e  les superphospliates 
fabriqués avec cet acide en accusent encore des quantités sen- 
sibles. 

b) L e  sz~perphosphafe nrsenicnl doit- i l  être considéré comme rioci/? 
-Lesconstatations précédenles ne peuvent avoir des conséquen- 
ces fàclieuses au  point de vue agricole En eii~ployant, par hectare, 
la dose Llevée de 1.000 kilogr. de superphosphate no 7 (le plus 
impur  des écliantillons analysés), on introduit dans le sol i kiio- 
gramme 8 d'acide arsunieux. La couche arable  d'un heclare, A la 
profondeup de 20 cenliinètres, pesant environ 4 millions 3 de 
kilogr., la t e r re  funide accuserait un  taux d e  0.00008 p. 100 
d'acide a r s h i e u x ,  en n'arlrriettarit aucurie perte de ce toxique suit 
par  dissolution, soit par  transformation en arsénite de chaux trks 
peu soluble, soit enfin par  réduction 

D'apri:~ Sorauer, l'acide arsr!riieiix incorporé directement au 
sol,  ou amené peu a peu par  des fum6es d'usines, devient toxi- 
que (1) lorsqu'il atteint le taux de  0.I p. LOO. Pour arriver àcette 

(1 )  La nocuité des  arskniaies alcafins ajoutAs aux cultures dans I'esu ou 
B. la terre est naturellement beaucoup plus grande (Stoklasça). 
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limite nocive, il faudrait supposer une application annuelle, répé- 
tée pendant dix siècles, de  1.000 kilogr. de superplioephate, appli- 
cation qui serait ,  d u  reste, absolument irrationnelle. 

c) L'orge récoltée sur dea champs fumés a u  superphosphate et les malts  
renferment-ils de l'arsenic ? - Le fait que I'arsenic, lors de l'enquête 
anglaise, n'a été constaté q u e  dans les bières ordinaires et non 
dans les bières fabriquées exclusiveinent à l'aide du  mal1 et  du  
houblon, d'une part ; d'autre part, la démonstration faite par  
Nobbe que les végétaux refusent d'absorber des quantités quelque 
peu sensibles d'acide arsénieux, même dans les cas oh l'applica- 
tion d'arséniate de potasse avait provoqué des troubles pliysiolo- 
giques, permettent a p r m i  de  répondre négativement. 

Cependant, vu l'importance de  la question qui nous occupe, 
nous avons tenu à nous assurer expérimentolement de  la présence 
ou de  l'absence de l'arsenic dans les orges. 

Nous nous sommes procuré 14 échantillons d'orge et  d'escour- 
geon recueillis par  les agronomes d e  1'Etat s u r  des  points trbs 
différents d u  pays, ayant reçu une  fumure variant de 300 à 
800 kilogr. de superphosphate B l'hectare. Un des écliantillons a 
été récolté sur  une tcrre  à laquelle, pendant les douze derniéres 
années, il avait été appliqué 5.000 kilogr. d e  cet engrais. 

Coinnie on a prétendu aussi que  les produits de la combustion 
d u  charbon, lors d e  la dessiccation du malt,  pouvaient être la 
cause de  la présence d e  I'arsenic dans cette substance, nous avons 
également examiné 10 échantillons d e  malt provenant des princi- 
pales rrialteries du pays. 

Un lot d e  betteraves à sucre,  cultiv6es dans notre jardin d'ex- 
périences avec une fumure d e  1.000 kilogr. d'un superphosphate 
titrant 0.034 p. i00  d'acide arsénieux, nous a donné l'occasion 
de rechcrclier l'arsenic accessoirement dans ce végétal. 

Dans 2 3  sur  15 produits examinés (orge, malt ,  betteraves), nous 
n'avons pas pu constater la présence de l'arsenic (i) ,  même aprés  
un traitemcnt d e  hui t  a neuf heures dans l'appareil de Jlarsli. On 
connaît cependant la sensibililé de cetie méthode de recherche, 
sensibilité qui est telle qu'un dixième de milligr. d'arsenic, ajouté, 
sous forme d'acide arsénieux, a 100 gr. de  malt moulu,  avant sa 
destruction (donc un niillionikme) a donné uk splendide miroir  
d'arsenic. Deux malts ont produit une trEs faible réaction d'arse- 
nic, certainement inférieure à u n  dix-millionikme (2). 

(1) I l a  ét,é opéré sur une forte prise d'essai ; 100 gr. de  substance o n t  et6 
desagréges d'aprés la mdtliode de Gautier : attaque alternante par l'acide 
nitrique et l'acide sulfuriquo (Voir Annales de chimie a n a l y t i p e ,  1900, 
p .  61)). 

(2) En admettant l'emploi de 20 kilogr. de ce malt par hectolitre, un 
litre do bibre contiendrait moins de 2 centikmes de  milligr. d'arsenic. 
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11 résulte d e  l'ensemble de  notre enquéte que,  s'il est parfaite- 
ment vrai  que  les superphospliates d u  commerce renferment 
presque toujours de  l'arsenic, les orges fumées avec cet engrais 
et les malts en sont complètement exempts o u  en renferment de  
si faibles trace:; que  la responsabilité d e  la présence de  quantitk 
apprkciables de ce toxique dans certaines hibres retombe sur 
l'emploi d e  glucose ou d e  sucre  interverti impur .  

Par MM. ADRIAN et TRILLAT. 

1. - COMPOSITION DU MÉTHYLARSINATE DE SODIUM. 

Les auteurs qui se  sont occupSs du  mfithylarsinate de sodium 
l'ont considéré comme renfermant  5 molécules d'eau (1). Pour 
nous assurer de sa coinpositiori, nous avons dosé : 1 0  le pyro- 
arskniate de soude obtenu en chauffant la matière  avec de l'acide 
azotique ; 4 O  l'arsenic à l'état de  pyro-arsiniate  d e  magnkie ;  
3' l 'eau d e  cristallisation. 

Bosnge du  pyro-arséniate de sodium. - I,a,matière a été chauffée 
en tube sce116 avec de l'acide azotique p u r  ( D =  1,36) pendant 
cinq à six lieures,pour détruire  la malibre organique; le  contenu 
du tube a été évaporé au bain-marie, puis le résidu chauffé él 
200 degrés s u r  un  têt et finalement au rouge sombre  à poids 
constant. 

Or, obtient ainsi le py ro-ûrséniate d e  sodium As2 O7 Na1. 
Deux essais effectués s u r  des écliantillons trbs différents ont 

tlonnb, les résultats suivants : 
1. - O gr. 9657 de s i~hstancz orit donné O g r .  57 de  pyro-arsé- 

niate, ce  q u i  eorrespontl A O gr.  9403 de métliylarsinate A 6H20 
et  à O gr.  882 d e  métliylarsinate 5H20. 

Différence pour  61120 = 0,0056. 
Différence pour 511'0 = 0,0637. 
II .  - I gr. 476% de  substance ont  donné O gr. 7718 de pyro- 

a r s é n i a t ~ ,  ce q u i  correspond à i gr. 272 de m6tbylarsinate 6He0. 
D i t i h n c e  pour 6He0=0,004. 
Dosnge de l'arsenic a I'etcit de pyro-arséniute de majnesie. - L'arse 

nic a été dos6 eu brûlant l e  groupe méthyle par  la méthode de 
Carius. Aprbs avoir-évaporé la solution a siccité, on reprend par 

(i) M. Soulard a publid,'dans 10 Bulletin des travaux de la Socidte de 
pharmacieIde Bordeaux (avril 1902, p .  109), u n  travail sur le méthylarsi- 
nate de soudo ; l'auteur est arr ive aux memes conclusions que nous. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'eau ammoniacale à 3 p.  400 et l'on précipite par  la mixlure 
magnésienne. Aprés lavage à l'eau ammoniacale, on  desséclie à 
l'étuve et l'on calcine au rouge, pour  transformer le pr6cipitS en 
pyro-arséniate de  magnésie As2O1i\Ig~. 

Cette méthode donne des résultats toujours un peuf$ùles pour  
deux raisons : solubilité du  précipité d'arséniate ammoniaco- 
magnésien (Fréséniuç a indiqu.! un coefic:ient d e  correction 
O gr. 0 0 1  soluble dans 30 cc.) ;  réduction et volatilisation d'arse- 
nic lors d e  la combustion du  filtre. 

Malgré ces deux causes d'erreur, le résultat obtenu e,t suffi- 
samment concordant pour  établir la composition d u  mbthylarsi- 
nate,concurremrnent avec le dosage de  l'eau d e  cristallisation et 
les dosages h l'etat de pyro-arséniate de  soude décrits antérieure- 
ment. 

O gr. 9172 de substance ont donné O g r .  4 7  de As' O1 Mg?. 
La théorie exige : 

Trouve en As'07~ lgy  = 24,79 p.  100 

Dosnge de l'enu de cristnllis~ztion. - O gr .  7679 de  substance ont 
fourni, aprbsplusieurs heures de chauffage a i 3 0  degrés, une perte 
constante de  O gr.  2817, soit 36,68 p. 100. 

Théorie pour le rriétliylarsiriate à 6He0 = 36,98 p. 100 
Théorie pour - S H t O  = 3%,1% p. 100 

Les résultats qui viennent d'être exposés établissent suffisam- 
ment que  la vérilable formule d u  niétliylarsinate de sodium est 
la suivante : CH3 AsOVan + 6H10 .  

11. - DOSAGE DU METHYLARSINATE DE S O D I U M .  

M. Astruc (i) a proposé de  doser le rnéthylarsinate de sodium 
en se basant sur  l'emploi de  certains indicateurs. Cet auteur a 
trouvé qu'en présence du tournesol e t  d e  l'acide rosolique, i mol& 
cule du  corps exige, pour  l a  neutralisation, 1 molécule d'acide 
monobasique. 

Pour le prouver, il a mesuré 10  cc. d'une solution représen- 
tant 0,403 de  inétliylarsiriatede sodium et il a neutralisé par  une  
solution demi-décinormale d'aci.le sulfurique. 

11 a fallu 3 cc. 7 d e  solution titrée,en opérant  en présence de la 

(1) Voyez Annales de chimie analytiyuc, 1902, p.  224 .  
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te inture de tournesol, de  l'acide rosolique et du  tournesol-orcine : 
il n'a fallu que  3 cc. 2 a 3 cc. 6 avec la phénol-phtaléineet6 cc. 1 
A 7 cc. avec I'héIiantliine A .  

Nous avons répété le procédé proposé par M. Astruc, et,  
cnrnrpie lui, nous avons reconnu que, pour  des solutions trbs 
faibles, le  virage s'effectue dans les conditions indiquées et que 
ce virage est incertain avec 1'118lianthine, mais la mhtliode ne 
semble pas devoir convenir, lorsqu'on opére sur  des solutions 
plusconcentrées, ainsi qu'on peut en juger par les essais suivants: 

Dosnye en prisence de l'acide r o s o l i p e .  - a )  1 gr.  0 184, dissous 
dans 200 cc. d'eau bouillie,ont exigé,pour la  neulralisatioi1,44 cc. 
d'urie solution d'acide sulfurique titrant O ,  4 i 9 ,  d'où l'on tire les 
chiffres suivants : 

............ Methylarsinate de sodium.. 1 gr. 018k 
Trouvé.. ............................ O gr. 78.35 
En moins. ........................... 23 p. 100 

b )  i g r .  0320 d e  substance ont été neutralisés par  26 cc.5 du 
m ê m e  acide. 

Donc : 
Blétliylarsinate de sodium. ............. 1 gr. 03.10 
Trouvé .............................. O gr. 7980 
En moins.. ......................... 22,6 p. 100 

Dosrrge en prisence du foumesol .  - Des essais analogues ont été 
faits e n  présence du tournesol e t  nous avons trouvé des écarts 
encore plus considérables. C'est ainsi,par exemple,qu'en opérant 
s u r  O gr. 9539, la méliode n'a accusé que O gr. 7994,  soit une dif- 
fkrence e n  poids d e  O gr. 1547. 

La phtaléine, comme le dit  M .  Astruc, ne donne que des vira- 
ges incertains. C'est ainsi que la neutralisation de 1 gr. 1986 de 
substance a correspondu seulement à i gr. i 19 .  

P a r  ces exemples, on voit donc que l'emploi des indicateurs, 
en vue d u  titrage volumétrique des solulions de méthglarsinate 
d e  s o d i u m ,  n'est pas recommandable. 

Nous préférons eniployer la méthode volumétrique suivante, 
qui  d o n n e  des résultats suffisamment exacts. Ello est basée sur 
la précipitation d u  métliylarsinate de sodium par une solution 
t i t rée d'azotated'argent employée en excès, cet excès étant ensuite 
titré a u  moyen du sulfocyanate d'ammonium. 

Mode ope'ratoire. - Un volume déterminé de  solution est intro- 
duit d a n s  une Gole j a u g h ,  additionné de  nitrate d'argent titré en 
léger excks ;  on  coinpléte au  trait avec d e  l'eau distillée; on bou- 
che et on laisse reposer pendant douze heures. 

On décante ensuite une prise d'essai (50 cc.) ; on ajoute 1 cc. 
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de solution d'alun ferrique 30 p.  400, puis de  l'acide azotique 
jusqu'à décoloration, e t  l'on titre au  sulfocyanate d'ammonium 
I'excbs d'azotate d'argent. 

I I  faut faire une petite correction due ii la faible soluliilité du  
mdthylarsinate d'argent. 
50 centimètres cubes d'une solution saturée de ce sel 9 13 de- 

grés exigent O cc. 5 de  sulfocyanate dont  le titre e n  argent est de 
O cc. l X31 

=0,1JSl 
29,s 

O gr. 4867 de  méthylarsinate ont  été dissous dans l 'eau, préci- 
pitéspar 50 cc. de  Az03tigdécinormal ; la solution a été filtrée, e t  
le prkcipité lave d e  façon a obtenir 300 dc. de  liquide. I I  a fallu 
18 cc .4  d e  sulfocyanate pour  amener  le virage. 

300 
D'aprBs la correction ci-dessus, il faut retranclier 0 , s  X - 

500 
= 3 cc., employés pour prEcipiter Ic inéthy larsinate dissou3. Donc 
I'excBs d'azotate d'argent correspondait à 18 cc.4 - 3 = 15 cc.4 
de sulfocyanatc, 

s o i k W  = 16 cc.2 Az03Ag on excès. 

11 a donc fallu 50 - 16,2 = 33 c c . 8 ,  Az03Agpour précipiter le 
métliglarsinate : o r  il faut 2 Ag (116) pour une mol6cule d e  
méthylarsinate de  sodium (292). 

iO,8 X 33,8 
Les 33 cc.8 de  AzWAg renferment 

1,000 
g r .  de Ag, soit 

O gr. 365011 Ag, ce qui  correspond à 

292 
0,36504 X - = O gr. 4934 

216 

de méthylarsinate, au  lieu de  O g r .  4867. 
De semblables résultcts ont été trouvés avec des solutions plus 

ou moins concentrées. Tous ont démontré que  la méthode était 
susceptible d e  fournir une approximation acceptable. 

Enmai des tartres et des lies ; compmr~ison entre les 
mkthodes empiriqnes et ncicntinques, 

Par AI. P .  CARLES. 

Quel rapport  y a-t-il entre les résultats d e  la méthode de  cris- 
tallisalion et  celle d e  Klein et  d 'autres  ? 

Cette question nous a été posée bien des fois, ce qui prouve 
l'intérêt qu'elle présente pour  le  commerce des tartres. On com- 
prend, e n  effet, que, lorsqu'il s'agit d e  nkgocier de  gros lots, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chacun préfère, sinon la méthode la plus favovable à ses inté- 
rêts, d u  moins celle qui  se rapproche le pius de  la  véritc!. Comme 
on connaît ou  croit connailre la méthode d e  la casserole, on 
renonce avec peine, en France, à son emploi,  et, avant d'accepter 
les métliodes d'essai scientifiques que  I 'dranger propose ou im- 
pose, on ainie bien à pressentir les différences qui peuvent en 
résulter. 

Les modes de dosage des tartres e t  des  lies de  Klein et de 
Techermacher, I 'Actrd test, visent u,r~ipement le  bitartrate de 
potasse pur ou  à 100 degrés. Ces métliodes laissent volontaire- 
ment d e  côté le  tartrate de  cliaux, qu'elles considèrent comme 
nul ou comme impureté .  Cette rcatikre n'a certainement qu'une 
importance negligeable quand ses proportions sont minimes, 
mais elle acquiert vite une réelle valeiir marchande lorsqu'elle 
dkpasse plusieurs degrés. Pour en btre convaincu, il suffit de 
savoir que  2 degrés d e  tartrate de  chaux donnent plus de  i degré 
d'acide tartrique, lequel vaut en moyenne i fr. 60.  

Les miltliodes Goldemberg, ancienne et  nouvelle, la méthode 
Carles, etc.,  visent, au  contraire, l'acide tar t r ique total, c'est-à- 
d i re  à la fois celui qui existe à l'état de  bitartrate de  potasse e l  
celui qui ce trouve à l'état de  tartrate d e  cliaux. 

Ls méthode de  cristallisation à la casserole est intermédiaire 
entre  les d ~ u x  catégories précédentes. 

Si la inatibre tartreuse ne contient qne du  bitartrate de potasse, 
il est évident qu'elle ne dose que ce sel là. C'est le seul sel qui 
cristallise, mais il  est toujours impur .  

Si cette même matière ne contient que d u  tartrate de  chaux, ce 
qui  arrive quelquefois, i l  rie vient vien à la crist;illisation. 

Si  les deux sels, bitarlrate de potasse et tartrate de  cliaux, se 
rencontrent dans la matibre tartreuse, ce qui  est le cas le plus 
ordinaire, tous deux, par  refroidissement, apparaissent dans les 
cristaux. Cet entrainement du  tartrate de chaux provient de  ce 
qu'il  est soluble dans la solution de  bitartrate de  potasse et qu'il 
devient alorssi intimement uni à lui que les deux sels s'identifient 
dans le mEme cristal. A vrai dire, ce n'est pas une combinaison 
véritable, puisque l'union n'a pas lieu dans des proportions défi- 
nies. C'est ainsi que la dose de tartrate de  cliaux entraînée par le  
bitartrate de  potasse cst influencée par la durée de  l'ébullition et 
peut-être par le degré d e  chaleur ,  par  I'gtat de  dilution de la 
l iqueur ,  par  son degré d'acidité e t  aussi par la nature des ma- 
tiéres CtrangBres en présence, parmi lesquellej le  pigment bleu 
du  vin joue un  rôle prédominant. Rous désignons sous lenom de 
pigment bleu cetle partie de  la couleur d u  vin que 6a nature fer- 
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- 389 - 
rugincuse rend for t  oxydable e t  qu'on rencontre dans les lies d e  
d6bourrage. Cette matibre a d e  l'affinitt! pour  le bilartrate d e  
potasse, mais elle e n  affecte bien plus  encore pour le tartrate 
de chaux, e t ,  quand ces trois corps se  rencontrent dans l'eau 
bouillante, ils s'unissent si bien que ,  par  refroidissement, ils 
cristallisent ensemble. C'est par cette t r iple  union que sont cons- 
titués ces cristaux nacrés, micacés, brillants c o m m  du sable de  
riviére, mais que  l'abondance d e  pigment bleu rend si tendres 
parfois, qu'ils se  réduisent e n  poudre sous la pression des 
doigts. 

Aprés ces détails, on  conçoit combien doit é t re  variable la 
composition des cristaux rec.ueillis dans la méthode a la casse- 
role. En veut-on des exemples? 

Voici dix écliantillons de  criftaux, provenant de lies, et dix 
autres provenant de  tartres. Ils ont été pris au  liasard et  obtenus 
ii la casserolle à une époque où la tempéralure était moyenne .  
Tous ont été titrés avec la rnérne liqueur sndique vérifiée. Leur 
degré en bitartrate pur  était : 

Pour les lies, 57 - 7&,8 - 76 - 80,7 - 82 - b7,8 - 88 - 90,s - 
91 - 95. 

Pour les tartres, 91 - 91,s - 93,s  - 93 , ;  - 9h - 9i ,25  - 98,J - 
Y4,6 - 95 - 95,413. 

C'est-à-dire que ,  dans ces deux séries d'exemples, les cristaux 
de lies titraieril, en moyenne, 82 d e  bitnrtrate de potasse pur ,  et 
les cristaux de  tar t re ,  en moyenne. 93,8. Ce contrôle, qui devrait 
étre toujours fait en pratique, diminue le  rendement trouvé en 
nwyen,ie de i 8  p.  100 dans Io preniier cas et d o  6 a 7 p. 100 dans 
le second. 

Par conséquent, si ces mêmes matiéres avaient été essayées 
par les ni6tlindes de Klein, Teclierrriaclier, Actual tcs t ,  qui  dosent 
uniquement le  bitartrate de potasse pur ,  il y aurait  eu, entre 
leur résultat e t  les rendements e n  cristaux d e  la casserole, un 
écart sensiblernerit analogue, soit environ d e  18 p. 100 d'un c6té 
e t  de 6 a 7 p. 100 de  l'autre. 

Mais n'oublions pas que ,  s i  cela est vrai pour  les cas où la 
cristallisation se fait en température moyenne de l 5  dcgrés, les 
différences peuvent diminuer en hiver, augmenter e n  été, du 
moins lorsqu'on ne fait pas  de  correction de  température.  Dans 
une note intitulbe : Le fi-oid drcns I'industvie des tartres, nous avons 
démontrk les conséquences notables que la chaleur e t  le  froid 
peuvent entraîner au point de vue commercial et industriel. 

Pour répondre finalement ?i la question posée, nous dirons 
donc ; 
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40 Les cristaux obtenus h l a  casserole avec les matikres taf- 
treuses brutris n e  sont jamais purs: avec les lies, ils t i trent,  rn 
moyenne,  84  degrés ; avec les tartres, en moyenne, 94 degrés. 

Le rendement de  ces matikres en cristaux, de  titre d'ailleurs 
variable, est lui-même influencé par des causes diverses, au 
nombre desquelles figure surtout la température ambiante. 

Or, s'entendre sur  le rendement d'une substance brute ou d'un 
produit impur  est possible sans doute, mais expose h bien des 
surprises, principalement lorsque ce produit impur  doit étre 
lui-même raffiné. 

Les m6tliodes scientifiques donnent, au  contraire, en toute 
saison, la teneur réelle d e  la matière brute  en produit p u r .  Ce 
systkme sauvegarde assurément beaucoup mieux les intéréts de 
tous. 

Avec c e  systéme, celui qui veut, avec le  produit brut, faire des 
bitartrates a 99-1000, qui  sont les produits de  l'avenir, sait ce 
qu'il pourra retirer de la matière première. 

Celui qui  préfére préparer  des crémes a 90 degrés sait qu'il 
trouvera facilement e t  économiquement assez d e  tartrate de 
chaux dans les nn t ié res  brutes pour  réduire  a ce degré le taux 
de  matière pure  annoncé par  l'analyse chimique. 

Les essais à la cristallisation sont gros de surprises  industriel- 
les ; ils ne sont bons que  pour  les approvisionnements au jour  le 
jour .  Les essais scientifiques donnpnt rarement  des mécomptes 
industriels ; eux seuls sont à mettre en œuvre  pour  les affaires 
importantes, à long terme ou  internationales. 

Par 11. A .  CUITALLE. 

Dans la fabrication d u  sulfure d e  baryum, on  se  contenle g é n b  
ralement, comme contrôle  analytique, du  dosage pondéral du  
baryum, effectué s u r  la ~ o l u t i o n  chlorhydrique d e  la substance. 
On précipite celte solution par  S0'+1i2, et l'on calcule en sulfure le 
poids du  précipité obtenu. 

Cette façon d'opérer peut amener ,  parfois, de  graves erreurs .  
Comme je l'ai constaté, e n  effet, i l  se  produit,  à la haute tempe- 

rature d e  la rbduction, des réactions secondaires de scorification, 
dont l'importance dépend de la nature e t  d e  la quantité des élé- 
nients étrangers qu i  accompagnent la baryte  naturelle soumise à 
la réduction, ou le charbon utilisk A cet effet. I I  en résulte que la 
teneur d'un sulfure b ru t  en baryum soluble dans l'acide chlorhy- 
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drique dilué peqb é t re  notàblernent différente d e  celle -en ba- 
ryum soluble dans l'eau seule ; car ,  dans  le premier  cas, on 
oblient, en plus des  composés d e  baryum solu1)les dans l'eau, 
forniis principalement (le sulfure, d u  clilorure d e  baryum résiil- 
tant de la décomposition par  l'acide clilorliydrique de  la baryte 
scarifiée par  la silice. C'est ainsi qu'en attaquant par  HG1 a i / i O  
un sull'ure provenant d e  barytine pauvre, contenant 80 p .  100 d e  
SOLBa environ et 13 p.  100 de  Si02, j'ai obtenu une séparation d e  
silice gélatineuse, analogue à celle que donnent certaines scories. 
La solution olitenue contenait une  quantité de  baryiirn corres- 
pondant a 57 p. 100 de  sulfure de  baryum,  tandis que la solution 
aqueuse n'en accusait que  33 p. i00.  Avec un autre échantillon, 
o u  l'agglomération était très nette, la solution aqueuse donnait 
12,s p. 100 de sulfure d e  baryum seulement, alors que  la solu- 
tion clilorhydrique en indiquait 37 p. 100. 

I l  est évident que ces conditions n'étaient pas normales et que, 
avec des barytines riches, de tels 4carls ne pourraient se pro- 
duire. Cependant, pour  éviter des  e r reurs  qui pourraient peut- 
étre atteindre qiielques uriités, i l  est nécessaire de  n'effectner le 
dosage du baryum que  sur  les solutions aqueuses. 

La mise en solution est un peu plus longue; mais les résultats 
sont plus rigoureux et  donnent une indication plus conforme au  
rendement industriel, 

Sur l'eraiueii dits fondants rluiis l'essai des galhem 
argentiîèren, 

Par M. A .  COPP~LLLE. 

En principe, les fondants ernploy'és dans les essais par  voie 
sbclie doivent é t re  contrôlés, au même titre que les réactifs em-. 
ployés dans l'analyse par  voie liumiùe, par  un essai a I~ lanc .  
Cette pratique est surtout indispensable dans les laboratoires o ù  
l'on essaye des inatibres de composition Irès dinérente, s u r  la 
teneur approximative desquelles on ne posséde aucune donnce. 

11 m'est arrivé dernièrement de trouver, dans d u  horax dessé- 
ché, employé pour  la fusion au creuset, une quantité d'argent 
importante, qui faussait totalement la résultat final de  l'essai par  
coupellation. 

Les matibres fondues en vue du dosage de l'argent étaient des 
galènes ; les  essais, qui  concordent généralement a moins d e  
10 gr. la tonne, fournirent des écarts de  200 el 300 gr. 

Après une sér ie  d'essais, je reconnus que c'était le borax qui  
contenait d e  l'argent et qui était réparti  d'une façon fort irr.6gu- 
Iihre. 
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Un Cchantifion bien mélangé, fondu avec de  1ti litharge 
exempte d'argent, fournit u n  boulon d'argent correspondant à 
24.0 g r .  la tonne. 

Des essais, effectués sur  les résidus provenant de  l'épuisement 
de  ce borax par l'eau, l 'ammoniaque et l'acide acétique, m'ayant 
tous donné des teneurs concordantes avec la premiére, il doit en 
rdsulter que  l'argent contenu se  trouvait à l'état métallique et 
provenait probablement des bassines h dessécher. 

Ceci démontre qu'il ne faut pas négliger de  faire l'essai préa- 
lable des fondants, sous peine de s'exposer a obtenir des résul- 
tats complètement erronés. 

Suc les ktatsque présente l'amidon dans le paiu 
teiidre et dans le pain rassiai, 

Par M. L. LINDET, profe~seur à l'Institut agronomique. 

L'étude alimentaire du  pain a porld jusqu'ici plut& sur le 
gluten que  s u r  I'amidon, e t  cependant, c'est la recherche des 
états q u e  presente l'amidon dans le pain qu i  est d e  nature a nous 
donner le plus de  renseignernenls s u r  son assimilation. 

Sous l'influence de  la chaleur humide d u  four, I'amidon se 
lransfornie en empois  et  subi t  tous les degrés d e  gélatinisation, 
depuis I'amidon simplement éclaté jusqu'a I'amidon soluble ou 
amylodextrine (1). La partie de  i'empois qu i  n'est pas solubilisée 
est, elle-meme, plusou moins muqueuse ; elle se dissout, en effet, 
A l'état d'amylodextrine, dans les réactifs faibles, l'acide chlor- 
hydrique très Btendu, par exemple, en sorte que la partie insolu- 
ble dans ce réactif, d'une concentration déterminée, rapportée B 
la quantité totale d'amidoii, peut mesurer  le degré de gélatinisa- 
fion d e  l'empois. En outre, il convient de  considérer que  le grain 
d'amidon, mis e n  empois, absorbe, e n  présence d'un exces de 
liquide, une quantité d'eau qui est e n  rappor t  avec son degré 
d'éclatement et  d e  perméabilité. Nous avons donc 19 deux pro- 
cédés p o u r  apprécier la gélatinisation. 

Dans les analyses qui vont suivre, les dextr ines ont été dosées 
en bloc e t  déduites des autres  hydrates de  carbone existant. 
60 gr.  de  pain 6taient broyés en présence de 200 gr. d'eau, puis 
passés, en s'aidant d'un pilon plat et d'un jet fin d'eau froide, B 
t ravers  un  tamis no 4.0. Le liquide &ait amené à 500 cc. et filtré. 
On dosait dans la liqueur filtrée les sucres réducteurs, le saccha- 

(1) BOUTROUX. Le pain et /a panf@calion, p.  259. 
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rose (par l e  procédk Clerget) e t  les dextrines (chauffage à i2O de-  
gres pendant iine heure) avec i cc. p .  100 d'acide sulfurique. 

L'amidon était extrait  de  20 gr .  de  pain, par  l e  procéd6 q u e  
j'ai indiqué (1) (digestion avec 200 gr. d'une solution h i p.  100 
de pepsine e n  pâte c o n t e ~ a n t  1 cc. 50 p. 100 d'acide chlorliy- 
drique pendant 44 heures B 33-37 degrés, extraction dans u n  
nouet de  bluterie no 100, récolte de  l'amidon par  décantation). 

Avant d e  saccliarifier l'amidon ainsi isolé, on avait soin d e  le  
faire passer dansun  tube gradué et d e  lire, au bout  d e  $4 heures, 
la hauteur du  dépôt. Le dosage de  l'amidon dépost'! (saccliarifica- 
tion, i heure à 120 degrés avec i cc.  p .  L O O  d'acide sulfurique, 
polarisation et  réduction) permet alors de  calculer le volume 
occupb par  1 gr .  d'amidon. Ce volume doit'être divisé par  celui 
qu'occupe 1 gr. d'amidon c ru ,  pr is  dans les mSmes conditions. 
On peut admettre, e n  effet, que  le volume d'eau q u j  rempli t  les 
espaces interstitiels des grains est proportionnel au volume d u  
dkpôt. Le chiffre ainsi calculé, que  j'appellerai coefficient d'absorp- 
tion, représente ce qua le  grsin d'empois peut absorber  d 'eau.  
On obtient ainsi, du même coup,  les deux résultats qui  permet. 
tentde connaître la gélatinisation de  l'empois, la quantité d'amidon 
insoluble dans l'acide chlorhydrique a I cc. 5 p. 100 e t  la mesuro 
de sa perméabilité ou  coefficient d'absorption d'eau. 

1. J'appliquerai, tout d'abord, ces différentes notions a l'exa- 
men analytique des différentes parties d'un pain de 2 kilogr., 
pris six heures apres  l e  défournement, d a n s  l'état de  fraiclieur 
où il est ordinairement consomm6. 

p .  100 du pain sac p .  I W  de l'amidon t o t a l  

rn 

- 
Mie intérieure. 44.8 
Mie extérieure. 4 4 . 1  
Crodto in f e -  

rieure. . . 19.3 
C r o û t e  sup& 

rieure. . . 15.7 

La croûte renferme donc, par  rapport a la matière sèche, plus 
de dextrines solubles que  la m i e ;  la croûte infbrieure, qui etait 
en contact avec la sole dans une atmosplikre humide, e n  est plus 

(1) LINDET. Annales de chimie analytique, 1896, p. 466 o t  1902, p. i l .  
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chargéequela croûte supérieure, qu i  a subi une dessiccation plus 
avancée. L'extBrieur de  la mie  donne plus d e  dextrines que  la mie 
centrale. Cette richesse relative des diîîérentes parties concorde 
avec les idées que  nous a donnCes BI. Boutroux s u r  la formation 
de  l'amidon soluble. Le coefficient d'absorption varie dans le 
même ordre et e n  fonction des  conditions dans lesquelles les 
diffërentes parties ont été cliauff6es. II est plus élevé dans la 
partie extérieure de la mie  que  dans le partie centrale. II est plus 
élevé dans la croûte inférieure que  dansla croiite supérieure, parce 
que,  dans cette dernière ,  un certain nombre d e  grains d'amidon, 
dessécliés dbs le début ,  ont manqué d'eau pour  éclater.  

I I .  Les analyses que j'ai faites d e  différents paiiis, a des  moments 
plusou moins éloignés de leur fabrication, pernieltent de prSciser 
les pliénombnes qui  aboutissent a l a  transformation d u  pain ten- 
d re  en pain rassis. 

Lorsque le pain, au  sor t i rdu  four, est abandonné au  refroidis- 
sement et au  repos, il subit une série de  transformations successi- 
ves : son aronie se  rriorlifie; il devient plus  acide,  surtout quand 
il est fait de farines u n  peu bises ; sa  croûte cesse d'être cassante, 
prend de  la ténacité et  de  la souplesse ; sa mie,  qui  etait trés 
grasse, collante et Slastique, se  dCsagr8ge e t  s'kmiette. 

hl .  Bnutroux (1)  a annonch, le  premier ,  qu'il se  faAt,  pendant le 
refroidissement, un écliange d'eau de  la mie vers la croule ; j'ai 
constaté, en effet, que la mie d 'un  pain d e  2 kilogr., contenant 
h6, i p. ( 0 0  d'humidité au  moment où le  pain sortait du four, no 
conlenait plus, 8 I ie~lres  après ,  q u e  45'4 p .  1 0 0 ,  45,3 après 
2 h  heures et  60,9 aprés 98 heures, tandis q u e  l'hydratation de 
la crollte passait, pendant le même temps,  de l i , b  p. 100 à 18,9, 
19,3 et  19,9 p.  1 0 0 .  On peut aisément expl iquer  la n~ollesse que 
prend la croûte par  l'absorption d'eau qu'elle subit progresssi- 
vement, mais la propriété qu'acquiert la mie de  s'émietter faci- 
lement ne peut ktre la conséquence d'une diminution aussi faible 
dansson liydralation. C'est l à ,  d'ailleurs, un  fait que Boussingault 
avait signalé (2) e t  qu i  résulte également des expériences de 
M. Balland ( 3 ) .  

hl. Boutroux ( 4 )  a at t r ibué à I 'amylodextrineun rôle prépondé- 
rant dans les pliénomènes qui  provoquent la desagrégation de la 
m i e ;  pour  lui,  I'amylodextrine ou amidon soluble se  présenle, 
dans le pain chaud,  en solution sursaturée ; au momenldu  refroi- 

(1) Bouriiorx. Le pain et la panification, p. 252 .  
(2)  B o u s i s c ~ v ~ . ~ .  Agronomie, Chimie agricole, Physiologie, t, V, p 416. 
(31 BAL LA^. Revue de l'intendance, sept.-oct. iR9.2. 
(4) Bou~nocx. Lac, c d .  p. 259, ., 

t 
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dissement, celle-ci se dépose sous forme insoluble. Les chiffres 
que j'ai ùbtenus vérifient pleinement les observations de JI. Bou- 
troux. Mais ce phénomène n'est pas isolé, e t  la rétrogradation de  
l'amylodextrine n'est qu'une partie du travail intérieur qui  se 
produit dans le pain. S'il n'en Ptait pas ainsi, on pourrai t ,  en in- 
troduisant dans la farine urie certairie qiiaritiL6 de dertr ine,  
choisie parmi celles qui ne rktrogradent pas, éviter, dans un  
pain rassis, la tendance à l 'émiettement. Les essais que M. Arpin 
a bien voulu faire exécuter pour moi dans cette voie ont donne 
des résultats négatifs. 

A cette notion il  convient d'en ajouter une autre, celle du 
retrait subi par  l'empois d'amidon, retrait  que l'examen des 
chiffres ci-dessous permet  d'établir; 

¶ 

Temps écoulé après la sortie du fuur  

( 1 heurt? 

C r 0  . .1 8 heures 
24 heures 

Mie 

( 48 heures 

1 heure. 

I 1 5 heures 
8 heures 

24 heures 
48 heures 

8 heures 

II 1 36 heures 
60 heures 

- - 
1 7 . 0  101.4 
1 7 . 2  97 .5  
1 7 . 6  1 . 4  

non dosé 9 5 . 8  

11.1 77.4 
non dosé D 

7 . 3  91.0 
2 . 3  91.8 
2 . 0  92.6 

6 . 9  86.7 
3 .6  89.2 
3 . 1  89.5 

5.4 8 9 . 1  
2.4 89.2  

Les r h l t a t s  obtenus diffbrent nettement suivant que  l'on 
considère la croûte ou la mie. La composition d e  la croûte, 
si on laisse de côté son hydratation, reste invariable. La quan- 
tité de  dextrines est plus considérable que  dans la mie,  mais 
aucune partie de  ces dextrinesne rétrograde. L'amidon est Bclaté; 
il est capable d'absorber quatre  fois au moins son volume d'eau, 
aussi bien a u  sort i r  du  four que  48 heures après  ; mais il n'est 
pas muqueux;  il ne  se dissout pas partiellement dans l'acide 
chlorhydrique faible, puisque l'amidon recueilli représente la to- 
talitd de  l'amidon existant. 

C'est la mie, au  contraire, qu i  est le sibge de  toutes ces trans- 
formations.Le poids desdextrines solubles atteint plusde 10p. 100 
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du pain sec, au  moment o ù  le pain sort d u  four. Ce poids dimi- 
nue progressivement avec le repos,  jusqu'à ce qu'il ne représente 
plus que  2 p.  100. 11 est évident que le produit  qui rétrograde 
ainsi est de  I'amylodextrine, la destr ine proprement dite ne 
pouvant s'insolubiliser dans ces conditions. L'amidon, que l'acide 
clilorhydrique faible dissolvait, au  dkbut, dans;la proportion de 
20 i 2 5  p .  100, reprend un 8tat moins muqueux,  puisque, quand 
le  pain est rassis, cet acide n'en dissout plus que 5 rl 10 p. 100. 
Enfin, o n  voit Ir: grain d'amidon empesé, susceptible d'absorber 
une  quantité d'eau de plus e n  plus faible ; i l  en prend plusdesix 
fois son volume quand le pain est chaud,  tandis que, dans le pain 
rassis, i l  en absorbe ileux fois moins. L'amidon s'es1 donc con- 
traclé et  raccorni avec le temps, puisqu'il est devenu nioins per- 
méable. 

De ces considérations: on  peut déduire  que la tendance de la 
mie à l 'émiettement résulte de ce qu'au moment  de la cuisson, 
les folioles des grairis d'amidon éclatés s'enclievBtrent et forment 
une  masse dont  l'onctuosité et  la ténacit6 disparaissent dès que 
l'amylodextrine a rétrogradé, que  l'empois est devenu moins 
muqueux, que  le grain s'est raccorni et que  la inasse contractée 
prbsente des fissures, des  solutions d e  continuité. ,Quand, en 
réchauffant le pain rassis, on lui fait reprendre l'aspect du  pain 
tendre,c'est que, comme I'adi: hl. Goutroux, on reforme de l'ami- 
don soluble. Er1 outre, on redonne à l 'empois l 'ampleur  de déve- 
loppement qu'il avait perdu.  

D'autres que moi sauront t i rer  de  ces renseignements des con- 
séquences iritéressant l 'alimentation. Sans entrer,  cependant, 
dans le domaine de la physiologie, je  ferai remarquer  que 
l'amidon dans la mie n'est hydraté que d e  son volurns d'eau, e t  
qu'en cet  état, il peut ê tre  digQré quand la mie est tendre;  I'arni- 
don est en partie soluble, en tout car, dans un  état muqtieux 
favorable h l'assimilation. Mais, sous peine de  le sentir gonfler 
dans l'estomac, celui qui le  consomme doi t  boire  p e u ;  les grands 
mangeurs de  pain, ceux qui boivent largenient a leur  repas, les 
campagnards, par  exemple, s'adressent e n  général a u  pain rassis, 
qui absorbe moins d'eau que le pair1 tendre.  La croûte renferme 
plus de dextrines solubles que la inie. Son coefficient d'absorp- 
tion est élevé, mais  il est constant e t  à peu près  égal à celui de la 
mie  fraiche simplement refroidie. Pour  un mème coefficient 
d'absorption, elle gonfle plus  que la inie, puisqu'en l'état où on 
la consomme, elle est moins hydratée. 
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Biityi-O-doseur pour le dosage d o  beurre 
dans le lait, 

Par MM. le  Docteur MAXGET, pharmacien-major  d e  I r *  classe, e t  MARION, 
ingenieur des a r t s  et manufactures. 

Composition du  rkactif : 

. .  Solution Iiexanormale d'ammoniaque. 100 cc. 
Acide lactique purjusqu'a rCaction neutre 

au tournesol . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eau dis t i l lée . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2' Ether absolu. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  835cc. 
3O Alcool absolu.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410ce. 

Violet do nii:tliyle 5 B . . . . . .  1 gr. 
60cc .  . . . . . . . . . . . .  Alcool a b ~ o l u  1000 cc. 

80 Mesurer après  contraction V du  mélange préci:- 
. . .  dent et  pour  1UOO cc. ajouter alcool absolu 38 0 . 9  

M o d e  opewtozre : Agiter le lait. Mesurer soit 
a l 'aide d'une pipelte a longue tige, soit directe- 
ment jusqu'au t rai t  infCrieur L.  Dans ce dernier  
cas, avoir soin q u e  le lait adhérent aux parois 
soit complbtement descendu. 

Ajouter le réactif jusqu'au trait  supérieur R. 
Boucher. Agiter vigoureusement pour dis- 

soudre tous les grumeaux. 
Plongcr le tube renversé, bouchon en bas, dans 

un bain-marie à 37 degres. 
Abandonner le tube dans l'eau (5 a 7 minutes) 

jusqu-à rassemblement complet du heurri?. 
Retirer,  manœuvrer  le bouchon de  liiige, de  

manière a faire coïncider le niveau supérieur 
du liquide avec le trait L. ou 1 0 .  
: Lire la qiiantiti! iie beurre  au kilog. exprim6e 
par la graduation. 

06sersntion. - Le dosage du beurre daris le lait 
par l e  procédé ci-dessus n'est pas serisiblenient 
influencé ps r  la présence du bicarbonate de  
soude, par  l e  formol à dose infinit6siinale ou par 
le glucose. Mari&, 
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Recherclis rapide du bicarbonate dc sonde 
danm le lait, 

Par RIM. le docteur R ~ N G E T ,  pharmacien-major de i r a  classe 
et NMIOX, ingenieur. 

On emploie le réactif suivant : 

Etlier absolu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i l 0  cc. 
Alcoolabsolu.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 n 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acétone.. 

Pour opérer, or1 verse du lait dans le tube appréciateur figuré 
ci-contre, jusqu'au trait infërieur L ;  on ajoute 
ensuite le réactif jusqu'au trait supérieur R, et 
l'on agite vigoureusement. 

Lorsque le lait est normal, on obtient une 
mixture grumeleuse s'attachant forlement aux 
parois du tube. 

Lorsque le lait est bicarbonaté, on obtient une 
inixture liomogène, non adli6rente aux parois du 
tube. 

Caractkriwatfon de  l'iode et do brome 
en présenee des hypouulbites, 

P a r  ïiX, Augusc F .  LEUBA, assis tant  a u  laboratoire de  
chimie analyt ique de l'Université de Genève. 

Lorsqu'on se trouve en présence d'un hypo- 
sulfite alcalin, il n'est pas possible de caractbiriser 
l'iode au moyen de l'eau de clilore et du sulfure 
de carbone. La coloration violetle due à l'iode 
en dissolution dans le sulfure d e  carbone ne se 

Appréciateurdu produit pas, par suite de  la formation d'un tétra- 
lait et thionate alcalin. Kx ion .  

La &action peut Qtre représentée comme suit : 
l 0  Décomposition de l'iodure pa r  le clilore : 

20 D6coloration avec formation de  tétrathionate : 

On peut parfaitement éliminer l'hyposulfite au moyen du 
nitrate d e  plomh. 

La solution contenant les acides est porthe a I'Sbullition ; I'hy- 
posulfite est précipité par un léger excès de nitrate de plomb, 
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et 1'6bullition est maintenue pendant quelques minutes; on  filtre 
et l'on recherche l'iode dans le filtratum par  la méthode indi- 
quée ci-dessus. 

L'iodure alcalin est, & vrai dire, transformé en iodure de  
plomb, mais c e  composé est suffisamment soluble dans l'eau 
bouillante pour  permettre  d'obtenir la rkaction. 

En ce qui concerne le brome,  le cas est identique. 
Il est toutefois préférable de rechercher le  b rome en ajoutant 

un peu de fluoresc&ne a la solution rendue alcaline par  l a  soude 
caustique ; la formation d'une coloration rouge intense indique 
la présence du  brome. 

Sur l'analyse du a Knhi-Sihn n, proclnit coinmercial 
d'Rxtr$nie-Orient, 

Par R f .  EXM. Pozzr-Esco~. 

J'ai eu l'occasion d'analyser un  produit qu'on emploie au  
Japon comme enduit préservateur, e t  qui  est obtenu au  moyen 
du jus d'un fruit qui porte le nom de Kaki-Sibu. 

Le Kak i -S ibu  est un produit commercial trks important ,  auquel 
on attribue des propriétks aritiseptiques reniarquables. 

L'échantillon que j'ai eu entre  les mains était de  conpistance 
visqueuse et  de  couleur foncée, tirant sur  le  brun-rouge, et posa  
siidarit une odeur  prorionc4e d'acide butyrique, rappelant h s'y 
méprendre le jus du caroube fermenté. 

Le produit est soluble dans l'eau, et la solution ainsi obtenue 
précipite par  l'addition d'acides forts, selcolore en bleu foncé par  
le perchlorure d e  fer et ne donne aucun prdcipité avec l'acide 
pliospliotungstique ; I'addition d'un alcali fixe ne  détermine 
aucune précipitation, mais la liqueur brunit très rapidement. 
Le sous-acétate de  plomb,  le  biclilorure de niercure, le nitrate 
mercureux donnent lieu A des précipités. 

Le produit se recouvre, au contact de  l'air, d'une pellicule très 
souple et très résistante, et cette pellicule perd sa solubilité dans 
l'eau ; elle se gonfle simplement au contact de ce liquide e t  ne  
devient soluble q u e  par  addition d'acide acétique. 

J'ai dosé le tannin dans ce liquide par  la méthode de  Lœwenthal 
modifiée, e t  j'ai trouvé 3 gr. 592 p. 100. Admettant que le  tannin 
devait se trouver dans c e  composé sous forme d e  glucoside, j 'ai 
cherché 1 isoler, pa r  inversion, le  sucre d u  glucoside, e t  je n'ai 
pu obtenir, (!ans aucun cas, la formation de sucres réducteurs. 
Le tannin du  1;aki.sibu n'est donc pas un  glucoside. 
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L'analyse de I'Cchantillon que j'ai eu entre  les mains m'a 
donné : 

Densitk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.025 
I'xtrait s ~ c  a 105 dcgrbs.. . . . . . . . . .  5.82i p. 100 
Kxlrait sec a 1 l I  degrPs. . . . . . . . . . .  5 . 6 3  7 - 
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.346 - 
Tannin . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 5 9 2  - 
Acidité volatile (en acide acétique). 0 .934 - 

. . . .  Acidi!b Sxe (en acide lactique). 0. i i5 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Azote 0.000 - 

On voit que ce produit  ;le doit ses propriétés commerciales 
qu'aux iriaiii:ree qu'il renferme. Eteridii su r  des niatihres fibreu- 
ses, il forme un enduit protecteur très résistant ; il s'oxyde a l'air 
e t  devient b run  foncé, en même temps que sa résistance aux 
agents atniosplit~iiqiies augmente. 

(hlalzéville :  abo oratoire de recherches chimiques G .  Jacquc- 
min). 

REVUE DES PUBLICATIONS 

Prheaiee de I'iirscriic dans I'argrtuinine. - hl. BER- 
TIIASD (Comptes rendus de I'Acrz~lérnze des sciences d u  16 juin 1902). 
- M. A .  Gautier a fait iles expéricrices qui  lui ont permis de 
constater que certains organes, la glande thyroïde, la glande 
mammaire,  les poils, les cheveux, les ongles e t  autres produits 
épidermiques, contiennent normalement de l'arsenic. 

Les résultats obtenus par  M. A .  Gautier ont été contestés par 
plusieurs cliimistes étrangers (Hodlmoscr, Ziemke et Cerny), qui,  
n'ayant rencoritr6 de  l'arsenic qii'accidentellement et seulenient 
à l'état de traces infinitésinialfs, ont éniis l'opinion que  ces tracea 
d'arsenic devaient provenir des produits cliiniiques employés 
pour 13 reclierctie. 

h l .  Bertrand s'est livré, de son côté, à des expériences qui lui 
permettent de conclure a l'existence de  l'arsenic dans l'orga- 
nisme. 

Afin de se mettre à l'abri de  toute cause d ' e r reur ,  il a repris 
l'étude d e  la méthode de  Marsh, qu'il a perfectionnée dans ses 
détails, a u  poinl qu'il lui est possible d'obtenir des  anneaux 
visibles avec des poids d'arsenic rie dépassant pas u n  demi-mil- 
liéme de niilligramine 

11 a constaté que 1':icide azotiquc le plus pur  du  commerce 
renferme toujours des quantités appréciables d'arsenic; il a donc 
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purifië cet acide au  point qu'il n e  contenait plus que 1/300,000,000 
d'arsenic. 

Armé d'une méthode très sensible, il a p roch ié  a la recliwclie 
de l'arsenic dans les différents organes ; il a évité de  se servir d e  
glandes thyroïdes et  (le tissus liuniairis, parce qu'il est i!npoçsible 
d'affirmer que les individus servant aux expériences n'ont jamais 
6té soumis à une médication arsenicale. 11 en est de même pour 
le cheval. 

M .  Berlrand s'est servi des  glandes thyroïdes de  veau et d e  
porc, des soies d e  porc, des plumes d'oie, des cornes de  bœuf, 
des poils et des ongles de  cliien, e t  il a constaté que ,  en général, 
les tissus kératinisés sont remarquablement plus riclies en arse- 
nic que Ics glaiidcs thyroïdes 

33 gr.  de poils noirs de  cliien ont fourni un anneau de  prks 
d'un dixième de milligr.  d'arsenic. 

50 gr. de corne de  hueuf ont donné 3 milligr. 5 d'arsenic. Afin 
de ne pas étre accusé d'avoir né&$ certaines précautions, 
M .  Bartrand a prié M .  Yocard de lui remettre des pieces provc- 
narit d'iiri veau âgé d'un mois, né à I'Ecolc dl.\lfort, et d'une 
gkr~isse de dix huit niois, d'origine connue, acliet6e très jeune et  
élevée dan5 la ménie Ecole. Les résultats obtenus avec les poils et 
les ongles de  ces deux animaux, mais surtout avec les cornes d e  
la gCriisse, ont 6ttS tout à fail positifs : 2D gr. de substance suff-  
cent pour obtenir des aiineaux trks nets d'arsenic. L'aririeau 
donné par les cornes représentait environ deux centièmes de  
milligr. d'arsenic, soit cent fois plus que n'en contenaient les 
réactifs employPs. 

La peau et même le foie ont kgalement fourni des traces d'ar- 
snriic ; 'd 'une maniére géribrale, les tissus de la gknisse étaient 
plus riclies que les tissus correspondants du  veau, et il semble 
qu'il y ait accumulation d'arsenic avec l'âge, car  les cornes de  
b e u r  sont plus riclies que celles de la gbnisse. 11 semble aussi, 
en cornpararit les résultats obtenus, que  les poils noirs sont pliis 
riclies que les blsries. 

M .  Hertrand a encore trouvé de  l'ai~seiiic dans les glandes tby- 
r u d e s  provenant de  phoques capturés au  voisinage du  Spitzberg, 
c'est-à-dire dans des coiitlitions où il &tait impossible d'invoquer 
la contamination industrielle de  I'atrnosplibrc respirée par ces 
ariiniaux ; 50 g r .  d e  glandes, attaqukes par 70  gr .  d'Az03H et 
tri; gr. de SOLII" ont  donné un anneau très net d'au moins O mil- 
ligr. O !. 

Dosage, voliiiiiétrir~i~e dia zliio. - M .  PROTHI~RE(JOU~- 
nnl de phnrmncie e t  d~ chzwie du I f s r  niai 1 9 0 2 ) .  - Bien que la 
mélliocle volumétrique soit assez iniparfaite lorsqu'il s'agit de 
doser le zinc, certains chimistes y ont assez souvent recours, et 
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l e  procédé le  plus souvent employ6 consiste A se servir, pour le 
dosage, d'une solution titr6e de monosulfure d e  sodium, qui, 
lorsque tout le zinc est précipité, réagit sur  un papier imprégnb 
d 'une  solution aqueuse d'acétate neutre  de  plomb et desséché. 

L'emploi de  ce papier donne des indications erronées, attendu 
que, en fait, le papier noircit avant que  la totalité du zinc soit 
précipité, ce qui tient a ce qu'il se  forme une double d8corri- 
position entre le sulfure d e  zinc précipité et  l'acétate de  plomb 
du papier.  

On  a obvié a cet inconvhierit  en faisant usage d'un papier 
cyl indri ,  imprégné d e  carbonate de  plomb ; c e  papier est difficile 
a préparer .  

M .  Prothiérc a donc cliercl.ié à suùstiluer au  p lomb un autre 
mtIital pouvant serkir de réactif l imite;  i l  a siiccessivement 
essayé plusieurs métaux susceptibles de  précipiter en prhsence 
du monosulfure de  sodium ; l 'antimoine est celui qui donne les 
meilleurs résultats, e t  encore ne  peut-on s 'adresser a tous ses 
sels ; l'émktique parait remplir toutes les conditions désirables ; 
ce sel, dissous dans l'eau, donrie u n e  solution qui ,  vivement 
agitée avec du sulfure d e  zinc, ne s e  colore pas avant plusieurs 
lieures; elle jaunit fortenierit e t  donne un abondant précipité 
floconneux de couleur orangé au contact de la moindre trace de 
rnonosulfure de sodium ; u n  papier imprhgné de cette solution 
peut être immergé dans une solution d'ut1 sel d e  zinc, sans rlii'il 
se colore avant la prhcipitation complkte du zinc par  le mono- 
sulfure de sodium ; après saturation du  sel d e  zinc, une tache 
jaune se prorinit instantankment. 

hl.  l'rotliibre prépare le papier réactif a l'émétique en trem- 
pant des  feuilles d e  papier k filtrer blanc dans une solution 
d'érnktiqiie à 5 p. 100, e t  en  les faisant s6clier a l 'air.  Ce papier 
ne s'al t h e  pas. 

nnsagc d u  p~rclilarate et du chlorate de potasse 
dans le sdpètre raliliné tlestiiié n u  service dc l'ar- 
tillerie. - hl .  ARNOGLD (Jlimoriul  d e s  poudres et soipitres, 
1902, t. XI, p. 63).  - Dans cette instruction, l 'auteur indique les 
conditions de  pureté que doit le salpêtre. Voici ces 
canditiuns : 

i . 
1 0  Taux d e  chlorure, infiirieur Li mO, 

2 
2 O  Taux de chlorate de potasse, infërieur à 

1 
3" Taux de  perchlorate de potasse, i n f h i e u r  h m0' 

Chlorures. - On dose les chlorures  au  moyen d'une solution 
titr6e d e  nitrate d 'argrnt .  

f'zrcl~lorciles. - On calcine, dans un creuset de  platina couvert, 
un intilange de  10 gr .  de salpêtre sec et  de 10 g r .  de carbonate 
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de soude exempt dech lore ;  o n  obtient. après refroidissement, une 
masse compacte fondue, qu'on dissout dans Az0311 pur  étendu de 
la moitié de  son volume d'eau ; on ramèrie le  liquide obtenu a 
250 cc. par  l'addition d'eau distillke, et I'on [irP,lhve 50 cc., aux- 
quels on ajoute un  volunie de liqueur de  nitrate d'argent capable 
de saturer le chlorure qui c o r m p o n d  au taux limite de perclilo- 

1 
rate d e  0, iO p. 100 (augmenté du taux limite de  20000 -- de chlo- 

rure). On filtre de  manière à obtenir un  liquide linipide, et I'on 
essaie cette liqueur, d'une part, au moyen d 'HU, et, d'autre 
part, au moyen rlii nitrate d'argent, afin de  vérifier si  elle enri- 
tient plus ou moins de  elilorure que la quantité fixée par le taux 
limite. 

Chlorates. - On peut employer deux niéthodes : la premiEre 
est basée s u r  l'action de  l'acide sulfurique concentrii sur  les clilo- 
rates. Si un salpktre raffiné renferme des clilorales et  qu'on le  
projette dans SOLH" p u r  à 66 degrés, il se développe une colora- 
tion jaune d'autant plus intense que le  taux d e  chlorate est plus 
élevd. 

La seconde est basée sur  l'action des azotites s u r  les chlorates. 
Avec les deux méthodes, on compare la coloration obtenue avec 
le salpétrc essayé e l  .celles do-nn6es p a r  des salpêtres à 0, 

i 1 
1T0' 10000' 

L'instruction donne tous les détails e t  les tours de mains à e m -  
ployer. 

Procédé ooloi4inétriqoe pour déceler de  trés h i -  
bles quuntitks de suero. - M .  VENTRE PACIIA ( B u l l .  de 
llAssoc. des chimistes de szicverie, juin 1 9 0 2 ,  p. 1885) .  - Ce pro- 
cédé consiste à faire agir,  B cliaud, une solution sucrée, acidifide 
par SO'H2, s u r  un mélange de  molybdate d'ammoniaque e t  
d'essence de  rnirbane (nitrobenzine). 

On emploie les réactifs suivants : i0 SO'+H2 p u r  ; 2O solution 
alcoolique de nitrobenzine (essence de mirbane e t  alcool a volu- 
mes égaux) ; 3O solution aqueuse, salurée, de  molybdate d'am- 
nio~iiaque bien pur .  

On opère avec 10 cc. d u  liquide sucré à essayer, pr6alable- 
ment filtré, clarifié ou  doféqué a l'acétate de  plomb (sans excès) 
et introduit dans un tube à essai ; on ajoute i 2  gouttes d e  SO'H2, 
puis successivement 5 gouttes de  solution 2 e t  20 gouttes d e  
solution 3.  Le tout est porté à l'i.,bullition pendant trois minutes. 
II se produit une coloration bleue d'autant plus intense que le  
liquide à essayer coritierit plus de  matikre sucrée, coloration 
qu'on pourra  comparer  ri des  liqueurs préparées dans les nièrnes 
conditions avec des quantités connues de sacre .  

. Ce procede est t rés  sensible et  permet de retrouver  le  sucre 
dans une solution A 1/1.000.000. 
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Déteimniiiiatioii den poliits de Tiisian. - TvI.  A .  GAÇ-  
C i R D  ( . / O I W I Z ~  de pharmacie et de chimie du  l e r  juin 1908,. p 51 7 ) .  
- O n  détermine généralement le  point de  fusion par  la inétliode 
classique, qui consiste h placer une parcelle de  la substance a 
examiner dons un tube de verre rriirice de  faible tliaiiiklre, fix6 
contre le réservoir d'un tlierniomètre; on place ce tIiermomPtre 
a u  sein d'un liquide approprié. et 1'011 cliautl'e c d u i  ci jusqu'à r e  
qu'on obtienne la fusion. Or, cette op6ration est fatigante, parce 
qu'il faut agiter frbqueminent le  tlierniomètre. 

L'auteur b i t e  cet iricoriv6rierit en adoptarit le dispositif reprtl- 
scnté par  la figure ci-dessous. 

Le tliermoinètre est fixé dans u n  support e t  maintenu immo- 
bile. L'agitation se fait au moyen d'un agitateur mis en action 
par  un petit moteur électrique ( i ) .  

Pour mettre I'agitateuren mouvement, i l  suffit d'appuyer avec 
le doigt s u r  le bouton B. 

( I I  L'auteur a acheté le sien dans un bazar au prix de 5 fr. 
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Analyae  mleiureliirnlque de quelques mlcnloïdeci- 
- RI. SUKRE ( B d l e t i n  de l o  Sociéte chimiqut: du  20  juin 1902, 
p. 626). - L'auteur fait agir successivement, sur  la solution alca- 
loïdique, neutre ou très 16gèrenlent acide, les trois réactifs géné- 
raux de  Mayer, Boucliardat e t  hlarmé, et i l  observe la cristallisa- 
tion d u  précipité, soit i la luiniére naturelle, soit a In lumière 
polar isk.  

Voici coininent il conseille d'opérer : on  dépose, au  centre d'un 
petit ve r redemont re ,  une goutte de  la solution alcaloïdique, une  
goutte d e  réactif, et quelques gouttes d'alcool absolu, de manière 
à redissoudre le précipité; on porte immédiatement la prépara- 
tion sous le microscope polarisant et on l'examine avec un gros- 
sissement de 160 diainbtres environ ; lorsque la cristallisation 
doit se faire, on rie tarde pas à apercevcir,  a la surface du liquide, 
dt; nombreux crislaux, qui se deplacent vivement par suite des 
mouveiiients dus à l 'évaporation de l'alcool ; on  met au point le 
fond d u  verre, e t  l'on examine les crisiaux qui se  sont précipités. 

Réactif de Mayer. - SIqchniue : fines aiguilles, isolées ou en 
formo tl'X et  d'Y. En 1iirnii:re polarisée et  a I'exlinction, légère 
teinte bleutée. 

Codiine : cristaux en forme d e  petites Iiouppes, d'un blanc d'ar- 
gent v i f  en luinibre polarisée et  a l'extinction. 

Réactif de Bouchardat. - h c i m :  cristaux en forme de  plu- 
meaux, se rCunissarit assez facilemei,t et fortnarit alors une sorte 
de feulragc. En lumière polririskc et  a l'extinction, vif éclaire- 
ment jaune, bleu, rouge. 

A t ~ o p i n e  : crislaux courts,  trapus, hrun-foncé, isolés ou  réunis 
deux ii deux par leurs  ex t rémi lk ,  ce qui leur donne I ' a s~ec t  d'un 
accent circonflexe. En lumière polarisée vt i I'exlinction, quel- 
ques-uns de ces crislaux prennent une teinte orangé foncé. 

l l y o s r : y i n ~ i ~ i e  : cristallisatinri iderilique (on peut rapprocher ce 
Dit de  ce que  cet alcaloïde est isomère d e  l'atropine). 

Réactif de Marmé. - h!o~$me : cristaux e n  longs filaments 
soyeux, sortant des  limites d u  champ. Rien de particulier e n  
lumière polarisée. 

I'rrpni+ri~zr! : cristaux trbs courls, groupés en grand nombre 
autour d'un sommet commun.  En luniière polarisée e t  l'estinc- 
tion, teinte d'un blanc rosé. 

S p r t C i t ~ e  : cristaux en feuilles de foui;bre, dispusés parallèle- 
ment ct  implantés s u r  un axc commun ; la cristallisation, par 
rapport  a cet axe, peut être unilatérale ou  bilatérale. Er1 lumihre 
polarisée, rien de particulier. 

Les réactions microchimiques indiquces ci-dessus rie peuvent 
niallieureusement pas ktre employBes e n  toxicologie, parce que,  
lorsqu'on opère  s u r  les substances extraites des viscères, les 
cristallisations sont entravées par  les substances Ctrangu\.res a u x  
alcaloïdes proprement  dils. 
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hnqage des loclui.es alcalins clans I'urinc. - 
M M .  DEVAY et BARIIS.OT (Sociité des sciences medzcnles de L~yon, 
séance du  1 6  avril l IO2).  - Le procédé que recommandent 
RIM. Devay et  Barillot consiste A prendre i 0 0  cc. d'urine, qu'on 
place dans un ver re  d e  Bohème ; on  verse dans ccttc urine, à 
l'aide d'une burette, une solution de tiiclilnrure de nirrciire à 
8 gr .  163 par litre ; les preniibres gouttes produisent un précipité 
d'iodure mercurique qui se  redissnut ; on  continue a verser du 
bichlorure de  mercure,  jusqu'au monient o ù  cesse la redissolu- 
[ion du  précipité ; arrivé à ce point, on fait des  essais de  touclie 
en portant, avec un agitateur, une goutte d 'ur ine sur  une assiette 
à la surface d e  laquelle on a placé quelques g o u t t ~ s  isolées d'un 
empois d'amidon acidult': avec l'acide nitrique. Lorsque la teinte 
bleue d e  l'iodure d'amidon ne se produit plus, on lit le voliiiiie 
de biclilorure de mercure ajouté ; dans ces conditions, chaque 
cc. de  CI? réactif correspond à O gr. 10  d'iodure de  potassium ou 
à O gr. 076203: d'iode par  litre d 'ur ine essayée. 

Les expériences faites par  MN. Devay et Barillot leur ont per- 
mis  de constater que  cette méthode donne des résultats très salis- 
faisants. 

Ce procédé de dosage peut être employé en présence des clilo- 
rures, sauf le clilorure d'ammonium, dans lequel l'iodure mer- 
curique est soluble ; il n'est pas applicable en présence des 
broriiures. 

L'avantage de ce procédé consiste e n  ce qu'il n'y a pas lieu de 
pratiquer les évaporations et les calcinations longues et ennugeu- 
ses auxquelles on est obligé de recourir  avec les rnétliodes ordi- 
nairement usitées. 

Titrage colorimétricliie de l'eau de laurier-cerhe 
par I'acitle pici~ique - RI. DURIEU ( B u l l e t i n  des sciences phar- 
mnçologiques de  mai 1902). - Le procédé proposé par  JI. Durieu 
repose sur  la propriQte que  possbde l'acide picrique (trinitro- 
phénol) de donner  une coloration rouge pourpre au  contact 
du cyanure de potassium. 

On prend 5 cc. d'eau de  laurier cerise officinale, contenant 
O g r .  3 0  d'acide cyanhydrique pour  2 l i tre ; on  l'additionne de 
5 gouttes d'une sol ution de  soude au  cinquiérne, et, enfin, de 2 ce. 
d'une solution d'acide picrique au  centième ; on  n'aperçuit, 
d'abord, que la coloration jaune de  cette dernihre ; peu a peu, la 
teinte se fonce et devient pourpre. 

D'autre parl ,  dans un deuxième tube, o n  o p h  le même irié- 
lange avec 5 cc. de  l'eau de laurier-cerise A t i t r e r ;  on compare 
les teintes des deux tuhes.  

Si l'eau a titrer donne une  coloration plus pâle que l'eau de 
laurier-cerise à O gr .  5 0  par  1.000 gr . ,  on  ajoute de I'eau a titrer 
jusqu'h égalité de teinte dans les deux tubes. 
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Si le cas contraire se produit ,  on ajoute une quantité d'eau 
distillée sullisanle pour q u e  la coloration soit la même dans les 
deux Lulies. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Dosnga d u  silicioiin clans le ferro siliriuni n haute 
tencur. - 31 RO!IORIKO (Chem. Zrit,, 1902, Kepertoriuni t 9 ) .  - 
On prend dansune capsule de  platine Ogr. 50 de I't!clianlillon pul- 
vérisé, qu'on additionne d e  10 gr. d u  niélange de carbonate d e  
soude et  de carbonate de  potasse indiquil! par Frésénius, et l'on 
ajoute i gr. de  peroxyde de  sodium; on chauffe le mélange, en 
évitant les projections; l 'attaque se fait assez rapiderrierit; aprés  
refroidissement, on  reprend la masse par  l'eau bouillante, puis 
on ajoute IlCl e t  l'on filtre; l e  résidu insoluble est séché et  repris 
par 10cc. tl'Az03H et 2 gr. de chlorate depotasse et réduit A siccité 
dans une étuve à 110 degrés.  On reprend a noukeau par  20 cc. 
d'IIC1 pur  et  200  cc. d'eau distillér,; on porlea l'ébullition;on filtre 
a la trompe et on lave à I'eau chaude;  on sèclic le résidu et on le  
calcine au iuoufle. Dans le  liltratuin, on peut doser le manganèse 
par la iiiéllrode volumétrique avec l'oxyde de zinc et le perrnan- 
ianate de potasje ; le soufre peut ê tre  dosé i 1'6tat de  sulfate de  
baryte. C. F. 

Dostage de  I'ricide boriqme et du I l o r a m .  - M .  T. S .  
CAtlClI;. [Cflemist und Druggist, 4902, p. 660). - i gr.  d'acide 
lioriqiie, rlissous tliris 50  cc. d'eau distillée chaude,  additionnée 
de 5!i gr.  d e  glyc6rine et de  pli6nolphtal&ne, exige i 6  cc. "L de  
soude norniale pour  être neutralisé. 

I gr. de  borax, dissous dans B O  cc. d 'eau distillée, exige, pour 
hlre neutrnlisi?, 10 c c .  59  d'acide sulfurique demi-normal (indi- 
cateur: n i ~ l l i y l o r a r i ~ e )  ; après  ébullitiori e t  addition de  50 gr. d e  
glycérine, il exige i O  cc. 65 de soude norinale pour  neutralisation 
(indicateur : pliénolplitaléine). A .  D. 

I.'Cpt~rntloii des eanx d'égout en Belplqiie par In 
mi.tlrodc cliiinien-l~iologlpc-. - M .  DGYK fAnnales des 
lraraux publics de Belgique d'avril ,1904). - On pratique, depuis 
plusieurs années, l 'épuration des eaux d'égout par  l'épandage, 
dont le principe repose s u r  l'oxydation biologique que subissent 
les produits d e  d6composition des nibtibres putrescibles contc- 
nues dans l'eau. Ce systgme est d'exécution facile; hirri appliqué, 
il donne d e  bons résultats, mais il présente l'inconvénient d'exiger 
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de  vastes étendues de terrain, et, de  plus, on  doit choisir un sol 
suffisamment perméable, sablonneux o u  argilo sablonneux, dans 
lequel pénétrent les eaux d'égout, après  avoir abandonné aux 
couches superficielles les principes fertilisants dont elles sont 
chargées;  cette perméabilité est d'importance capilale, atlendu 
que,  si les eaux ne sont pas absorbées au fur  et a mesure de  leur 
arrivée s u r  le chsmp d'irrigation, les pliénoinénes de minérali- 
sation de>  matériaux azotés s e  ralentisserit e t  s'arrêlent, A cause 
d e  I'in~possibilité ou  se trouve l'oxygène, indispensable au tra- 
vail microbien, d e  pénétrer dans les pores d'un terrain sub- 
mergé. 

Ces inconvénients sont évités avec le systéme nouveau des lits 
biologiques, dont le principe est dû  à M M .  Dibdin et Cameron, 
qui  mirent a profit les idées forniulées par  RI. Hirain-hlills. Ce 
système est appliqué en Belgique, à Wenduyne, petile focalitC du 
littoral, où le ministre des travaux publics a fait, ktablir une 
usine qu i  constitue un excellent cliamp d'expériences et qui 
occupe une superficie de 550 métres carres. l,'installatic?n permet 
d'épurer les eaux vannes de  l'endroit, dont le débit jourrialier 
est de  150 rnktres cubes. 

Les eaux d'égout renferment un  grand nombre  d e  micro-orga- 
nismes, dont les uns, anaérobies, désagrègent les matières orga- 
niques azotées en élémeiits plus simples, caract6rirés par l'azoie 
a l'état ammoniacal. Sous I'actioa de  ces microbe?, les matiéres 
stilides en suspension dans l'eau se liquélirnt parlielleiiierit p;ir 
un  p h é n o m h e  d'auto-digestion d û  à la présence de ferments 
particuliers, tandis que le liquide prend une teinte noirâtre; il se 
forme alors ,  aux dépens de l'urée et des autres matières azotées, 
e t  d'autres corps contenus dans les eaux vannes (substances 
sucrées, amylacées, grasses, etc.), une sér ie .de produits (acide 
carbonique, hydrogène carboné, acides lactique ct butyrique, 
curnposb,~ sulfurés et pliospliorés, des arrirrioniaques simples et 
composées, etc ) ; les divers micro organismes qui collaborent à 
cette transformation sont le liczcteiiwm termo, l e  bucillus urm,  le 
bacteriurn coli commune, le  bacillus am~lobuctel- ,  le  hacillus enteridis, 
l e  vibrio m j d a ,  les proteus, etc. 

Si l'on rient à introduire d e  l 'air dans le liquide sur  lequel ont 
agi ces divers microbes, ceux-ci sont paralyhs, e t  de nouveaux 
organismes, qui ~xister i t  dans les eaux d'égout ou que c~l les-ci  
rencontrent dans le  sol, entrent e n  sckne et oxydent les produits 
ammoniacaux. Le pli8nomène qui se produit  est désigné sous le 
nom de  nitrification. 

Les causes exactes de  la nitrification ont été étudiées par 
MM. Boussingault, Sclilœsing et iiluntz, e t  i'on est d'accord a 
reconnaître que  la transformation de  l 'ammoniaque en azote 
nitrique est d u e  à l'action d'un ferment aérobie. 

RI. Winogradsky est parvenu a isoler le  ferment de  la nitrifica- 
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tion, en le cultivanl s u r  un milieu spécial, formé de silice gélati- 
neuse ; pour lui, c e  ferment  serait  constitue par l e  bacterium nitro- 
somonas, qui produirai t  d e  l'acide nitreux, et par  le  bacterium 
nitrobncler, qui complélerait  l 'oxydation. 

D'apr8s les expériences faites par M. Duyk, il  ne s ~ m ù l e  pas 
que l'action succcssive d e  ces deux microbes soit nécessaire, 
attendu qu'il est possible d e  déceler la prEsence d e  l'acide nitrique 
dans des milieux o ù  le réactif de Nessler accuse netleinent la 
présence d e  l 'ammoniaque. On doit donc admettre quo  le sol 
dans lequel se trouvent les micro-organismes nitrifiants peut 
oxyder directement et complètement les composés ammonia- 
caux. 
. La quanlité d'azote total qu i  préexistait dans l'eau d'égout ne  

se  trouve jamais intégralement dans les produits rl'4puration; u n e  
partie d e  cet azote disparait  à l'état gazeux pendant la fermenta- 
tion anaérobie ; d'autre parl,  une partie de ce même azote serait  
absorbée par  les micro-organismes e t  conlribuerait à former l eur  
protoplasma ; enfin, certaines matières organiques, certains 
agents réducteurs exercent une action réductrice qui contreba- 
lance, dans une certaine rncsure, le travail de nitrification. 

L'action réductrice dont nous venons d e  parler est assez consi- 
derable pour qu'il y ait intkrét à éliminer la majeure partie des  
maLières siisceptibles de la produire  avant de soumettre les eaux 
vannes à l'action des microbes aérobies. 

On voit qu'une foule de facteurs contribuent à influencer favo- 
rablenient ou a géner  l'épuration des eaux chargées de détritus 
organiques; M. Duyk montre comment  on parvient a régler I'ac- 
tion de ces divers facteurs. 

A Wenduyne, ou  se tro!ive l'usine bpuratrice qui fait l 'objet 
du rapport de  M. Duyk, le collecteur qui amène les eaux d'dgout 
a une longueur de  883 mhtres ; d'autre part,  I'eau parcourt cette 
distance assez lentement, de telle sorte que  la décnrnpositiondes 
matikres azolPes est à peu près  terminée lorsque I'eau arrive à 
l'usine ; cette eau pénètre dans u n  réservoir o ù  elle subit une  
épuration chimique pour laquelle on  utilise l'appareil IIowatson ; 
le traitement chimique en question consiste a ajouter au liquide 
un se1 double d e  fer  e t  d'alumine, dans la proportion d e  135 
grammes par  mètre cube ; le liquide arriveensuite dans un appa- 
reil dégrossisseur, mesurant 4 mètres de  hauteur, s u r  3 m. $5 d e  
diambtre, dans lcqiiel se  forme u n  ddpôt qu'on utilise comme 
engrais. après  l'avoir additionne de chaux ; le liquide qui surnage 
le dépôt est déversé dans un filtre dégrossisseur d e  i m .  50 de  
diamélre sur  3 m. 30 de hauteur, dans le fond duquel se trouvent 
deux couclies superposées de O ni. 25 d'épaisseur d e  silex con- 
cassé de la grosseur de I a 3 millimètres; ce  filtre débite Il  métres 
cubes environ à l 'heure. 

Au sortir de  c e  filtre, I'eau a perdu en grande partie son odeur 
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sui generis; elle est clarifiée et se prkte a l'action des aérobies 
lorsqu'clle est dirigée sur  les lits bactériens. 

Le traitement par les lits bactériens constitue le  point iinpor- 
tant de  l'épuration ; il en est, en outre, la partie delIcate. 

E n  principc, le  lit biologique se compose essentiellement de  
micro-organismes de  la nitrification, disséminés s u r  toute I'éten- 
d u e  d'une coiiclic p l x  ou nioins épaisse de  inatériaux poreux, 
offrant à l 'air une large surface d e  conlact. 

11 ne sutlit pas d'employer, coinrnc assise, des corps inertes, 
tels q u e  le mâchefer, le coke ou la hr ique ; il faut que le lit 
contienne d e  petiles quantités de terre ,  de  plâtras, provenant de 
viei!les constructions et  de  calcaire; la tcrre et  les platras inlro- 
duisent dans !a masse le ferment nitrique, et le calcaire four- 
nit  aux bactéries nitrifiantes le carbone inorganique dont elles 
ont besoin pour  leur nutrition ; à Wenduyne, la niirification 
n'a été intense qu'aprés emploi de  la terre, des  plâtras et du 
calcaire. 

L'épuration des eaux ainmoniacales sortant du  filtre Howalson 
ne  s e  produit pas d u  jour au lendemairi de la conslruction d'un 
lit biologique; il faut, d ' abord ,  nour r i r  celui-ci au moyen d'eau 
d'égout, qui renferme les é l h e n t s  d e  la transformation ; ce dllre 
biologique ne fonctionne régulièrement que  lorsque les micro- 
organismes nitrifiants se sont suffisainment d6veloppds pour 
former une sorte (le voile recouvrant les matériaux inertes for- 
niarit les assises du lit. 

Pour éviter tout remous dans la masse, il  convient d e  remplir 
méthodiquement les filtres ; o n  fait arr iver  lentement le  liquide 
s u r  les iits, par  des rigoles qui  le distribuent aussi uniformément 
que possible dans toute la masse.  

Au bout de  deux lieures environ de contact, les bactéries ayant 
épuisé leur  pouvoir oxydant, on ouvre la vanne de décharge, 
pour  faire 6criuler l'eau Bpurée ; cette sortie d u  liquide doit être 
lente. En procédant autrement ,  par  exemple en laissant s'écouler 
l'eau sans interruption, au  fur  e t  a mesure de  son passage au 
travers d u  lit, on  n'obtiendrait que  des résultats négatifs. II est 
donc nécessaire de  soumettre l e  milieu bactérien un repos plus 
ou moins prolongé (quelques heures environ), pendant lequel 
s 'opérc l'aération, qui  revivifie les microbes nitrifiants. 

L'opération ne pouvant s'effectuer que par  Intermittence, il 
convient, dans les exploilations importanles, où  il faut obtenir 
un  débit continu, de recourir  au système des lits accouplés, 
dont les uns fonctionnent, tandis q u e  les autres sont h l'état de  
repos. 

A W e n d u y n e ,  les filtres :consistent en cavités creusées dans le 
sol et Iégèremeiit cimentees s u r  leurs parois ; ces sortes de bacs 
sont garnis de  la façon suivante : 

lf'md. - Deux tas de briques posées à plat, les unes sur Ies 
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autres, espackes de  O m .  02 et d'une épaisseur totale de  O m. 15 ; 
Une couclie de  O m .  50 de  gros briquaillons provenant d e  la 

cliemise des fours i briques ; 
Cne couclie de  O m .  %O de  menus briquaillons de  O m.  02 à 

O ni. 0 3 ,  provenant de briques surcuites ; 
Cne couclie de  O m.  75 d e  mâcliefr,r. 
Couche supirieure. - Une couclie d e  O m .  05 de grenaille de 

porpliy re. 
Ces filtres ont une capacité de  4 7  metees cuùeo. 
L'aération s'effectue par  l'intermédiaire du tuyau d'écoulement 

du liquide et  de  Z4 cheminées ou cylindres de  gres qui prennent 
leur origine au niveau de  la face supérieure des deux tas de 
briques et  débouclient a l 'air l ibre au-dessus de  la couche fil- 
trante. La qual t i tb  d'eau soumise au  travail des aérobies est 
de 24  mètres cubes par  fillre. 

Si l'on constatait que  I'eau sortant du  filtre contient encore de  
I'ainmoniaquc non nitrifiée,on pourrai t ,  a l a  rigueur, faire passer 
le  liquidr s u r  le d e u x i h e  filtre. 

Que la nitrification des ammoniaques soit complète ou  non, 
l'eau sorlant des filtres bactériens peut ê tre  conduite à la rivière; 
elle est claire et l impide, incolore ou à peu près, dépourvue 
d'odeur ; sa teneur en inatikre organique, évaluée par  le perman- 
ganate de potasse, a diniiriué de  moit ié ;  elle ne renferme que des 
traces d'acide pliospliorique; cet acide ayant été éliminé par le 
traitement chimique d e  l'appareil Ilowatson, se  retrouve dans les 
boues que celui-ci re t ient ;  conservée en vase clos, elle ne se  
putréfie pas. 

Le n o m l r e  des micro-organismes contenus dans I'eau épurbe 
diminue considéral>lement ; il serait très important de  savoir, 
d'une façon précise, si, parmi les microbes persistant dans I'eau 
&pur&?, on trouve encore des espèces patliogènes ; sur  ce point, 
les avis sont partagés. 

Le travail de M .  Duyk démontre  ainsi que,  dans la plupart des 
cas, on peut  arriver i~ épurcr  les eaux vannes d'une manière trhs 
satisfaisarite, sans qu'il soit nécessaire de  recourir à l'emploi des 
fosses a putréfaction (septic tanks des Anglais), qui nécessitent des , 
emplacements de  terrains plus  ou  moins considérables, e t  qu'on 
parvient A réduire  d'une manibre notable la période de la mise , 

cn activité des  filtrcs ou  lits aérobaclériens. 

Sur les pliénoiiiénes d'ucloorptlon et leurs rap- 
port~  avec IH cliiiiiie mn~lytique et agricole. - 
RI. K .  SCHALLEH ( B i e d e i ~ n a ~ ~ n s  Cent1.(r2Dlatt, 1903, p.  299). - On a 
donné le nom d'udsorplion aux pliénuménes purement physiques 
qui se produisent, par exemple, lors de la  fixation des gaz ou des 
malières colorantes par  Ir charbon poreux;  cette désignation 
est opposée à l'ahsorjtion, dans l a q u ~ l l e  interviennent des réactions 
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chimiques; dans ce dernier cas, les phénombnes d e  dissolution 
sont également considér6s comme des réactions cliimiques. 
L'adsorption est attribuée a l'énergie superficielle et elle es1 fonc- 
tion du  développement de  la surface du  corps adsorbant. Pour 
obtenir une action sensible, il faut opérer  avec une surface trbs 
grande, comprise daris le moindre espace possible, c o n m e  c'est le  
cas, par  exemple, pour  les corps à un état extrkrne de  pulvérisa- 
tion. 

En cliiniie analytique, l'adsorplion joue un rôle important,  car 
elle peut être cause d 'erreurs  notables; les prkcipités volumineux 
(l'hydrate d'oxyded'aluminium, par  exemple) sont trés difficiles à 
débarrasser complètement des sels alcalins qui sont adsorb6sdes 
solutions. L'auteur a constaté que  l'adsorption des solutions de 
sels calciques par l'hydroxyde de  fer est très forte; il ne s'agit 
pas, dans ce cas - l 'auteur l'a reclierclié - de carbonate de cal- 
c ium précipith avec le fer. Dans un flacon jaugé, il  introduisait 
des quantités détermin6es de clilorure de  fer,  d e  chlorure de cal- 
c ium e t  p rk ip i ta i t  avec l'arrirriciniaque; dans  le filtratiim, on 
déterminait la quantité de  chaux non adsorbée. 

11 y a d'autant plus de  cliaux adsorbée que la solution est 
plus concentrée ; cependant le coefficient d'adsorption croit 
beaucoup plus lentement que la concentration. L'auleur a fait des 
essais arialogues s u r  l'adsorplion d o  chlorure de  magnésium et 
du  chromate d e  potassium par l'hydroxyde de fer.  

Dans la cliirnie de  la terre arable. les phérioiribries d'adsorption 
ont une graiide importance;  on admet maintenant,  en général, 
que ces p h é n o m h e s  ne  sont pas dus a une fixation purement 
mécanique des sels solubles dans le sol ; l 'auteur pense aussi que 
la transformation des sels facilement solubles en combiiiaisons 
plus difficilement solubles joue le plus grand r81e, mais l'adsorp- 
tion m k a n i q u e  en joue également un.  

E. S. 

Cnrnetéi-isation do lait chmiIf&. - RI. SlEGFELD 
(Biedel-manns Ce~itrnlblntt, 1902, p.  336). - On a propos6 ditïé- 
rentes méthodes pour  rechercher si un lait a été stérilisé par la 
clialeur. Le procédé d e  Harald F a b e r  consiste à séparer  les corps 
albuniirioïdes précipitables par le sulfate de niagriésium et  à 
déterminer dans le filtratum l'albumine restante ; en pratique, 
cette méthode est t rop longue et t rop délicate. Rubner a proposé 
d e  séparer la caséine du  lait p a r  le  clilorure de  sodium et de 
rechercher dans le filtratuin I'dlbumine coagulable par chauffage 

30-40 degrés;  ce  procédé peut &tre utilisé, mais il n'est pas 
absolu, car le lait de certaines vaches donne d u  sérum qui se 
trouble fortement par  le cliaulïage. La réaction de  Storcli est 
plus sùre,  e t  l 'auteur s'est sur lout  attaclié à l 'étudier. 

La réaction de Storcli repose sur  une observation de Babcock, 
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d'après  laquelle le  lait frais décompose l'eau oxygénée e n  don- 
riant un fort dsgagement d'hydrogéne ; il perd cette propriété 
par le chauffage. L'oxygBne, mis e n  liberté par  le lait frais, 
donne, en présence d e  la caséine d u  lait, avec différentes subs- 
tarices organiques, des  réactions colorées caractéristiqiies; Storcli 
donne la préférence à la parapliénylène-diamine, qui produit, 
dans le lait frais additionné d'eau oxygénée, une coloration qui  
estd'abord gris bleu et  qui s e  transforme en bleu indigo foncé. 
Richmond a proposé d e  remplacer  la combinaison para p a r  la 
niétapliénylène-diamine; celle-ci donnerait une coloration moins 
interisi?. mais plus persistante. 

L'auteur a essayé ditfërents réactifs avec d u  lait cli:iuffé addi-  
tionne d'un dixième de  lait frais. Il a aussi recliercli6 quelle 
influence peut exercer le formol ou le bicliromate de  potassium, 
qu'on emploie parfois pour  favoriser la conservation du  lait ; le 
premier est rkducteur, le second est oxydant. Le formol influence 
très peu la sensibilité d e  la rAaction sur  le lait frais, mais le  
bichromate d e  polassiurn peut faire confondre le lait chauffé 
avec le lait frais, parce qu'en solulion acide, il met aussi en 
liberté l'oxygène d e  l'eau oxygénée. üe  tous les réactifs essayés. 
(teinture de  bois de  gaïac, teinture de résine d e  gaïac, paraphé- 
n~-lène-diamine, métapliénylène-diainine, pyrogallol, liydroqui- 
norip, gaiacol, pyrocatéc31iirie. résorcine, a-riaplitol, /-naplitol), 
la parapliéiiy léne- diamine a donné à l 'auteur les meilleurs résul- 
tats. La teinture de bois de gaïac la suit de trks prks cornine sen- 
sibiliti ; cependant elle a l ' incorivhient de  devoir être employée 
en quantité assez forte ( i  cc.) ; le pliénomène d e  coloration n'ap- 
parnit qu'aprés 2 a 5 m i r i ~ t e s .  L'auteur dit aussi qii'on peut la 
confondre a l e c  la teiriture pharmaceutique d e  rksine de  gaïac, 
qui est absolument inactive, ce  qui est un inconvénient. 

L'auteur n'a pas pu confirmer les affirmations de Ricliinond 
sur la supériorité de la combinaison méta. 

En vue de  l'ulilisation de  la réaction (le Storcli dans la pratique, 
M .  Siegfeld part d e  ce fait, qu'étant donné le court sPjaur du  lait 
dans la plupart des a p p a r e i ! ~  de stclrilisation, le chauffage à 
85 degrés parnit nécessaire, car ce n'est qu 'a  cette température 
qu'on peut tuer  les germes patliogènes. La température limite 

laquelle cesse la réaction de  Storcli est s i t d e  entre 70 e t  
80 degrés; si elle est positive, le cliautfage a été certairemenl 
insuffisant ; elle n'est nhgative que si l'on a porté a 80 degrés. 

La réaction exige peu de rkactif, inais il faut éviter d'employer 
unc solution trop ancienne, qui donne des rCsultatsinexacts; elle '  
ne doit pas avoir plus de  2 a 3 mois d e  prkparatiori. L'essai se  
fait en agitant environ 10 cc. de lait avec 1 ii 2 goultes d'eau 
oxygénée et  agitant avec 2 a 3 gouttes de soli4tion à 2 p. 100 du 
réactif. Le lait qui n'a pas été cliauff6 s e  colore momentanément 
en bleu gris, puis,  une demi minute ou  trois quarts de miqute 
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après, en bleu indigo foncé ; le  lait chauffé reste blanc et ne se 
colore que quelques lieures après  par  suite de  l'action de l'air. La 
sensibilité de la réaction est si grande qu'un iiiélange de 95 par- 
ties de lait stérilisé et 5 parties de lait frais doiirie encore uriecolo- 
ration bleu faible, mais nette. La cornpositiondu lait ne parait pas 
influencerla réaction; on a essayé,dans ce sens', 200 écliantillons 
de  lait d e  provenance différente. La réaction est très persistante, 
car la coloration ne disparait  qu'après plusieurs lieures e t  de- 
vient rose clair. Les alcalis e t  les acides entravent la riiaction, de  
sorte q u e  I'acidilication naturelle est une cause d 'erreur;  elle se 
produit cependarit corritrie daris le lait frais, si l'on neutralise avec 
un alcali le lait acidifie, ce  qui indique que  la fermentation lac- 
lique ne  détruit pas It: ferment décomposant d e  l'eau o s g g h é e .  

E. S. 

Moyen d'apprécier 1 s  valeur nutritive du lait de: 
femme. RI. FRIEDMANN, (Ueutsche niedicinische Wochens- 
chrift, 1902). -On exprime le sein jusqu'à ce que le lait s'écoule 
librement ; on en prend une goutte, qu'on examine au micros- 
cope ;  on  aperçoit des globules graisseux d e  grosseur diffhrente ; 
si le  lait est très bon, les globules de  grosseur moyerine sorit les 
plus nombreux ; viennent ensuite les petits globules ; quant aux 
gros globules, ils sont moins nombreux (10 à 20 par champ de 
vision) ; de  plus, dans le lait de  bonne qualité, les globules sont 
trks rapprochés les uns des autres. Si le nombre  des gros glo- 
bules est supéricxir a la normale, l e  lait est bon. mais parfois 
indigeste; si les petits globules sont e n  nombre  dominant, la 
valeur alimentaire du lait est médiocre. 

Acidité volatile de l'huile d'olive. - M .  S .  DI P A L M A  
(Bollettiîzo chimico farmacez~tico, 1902, p .  226.). - L'acidité vola- 
tile, dans un courant d e  vapeur (l'eau, peut servir déterminer 
la rancidit6 de I'liuile; des Iiuiles récentes ont rianné 0.056 p. 100, 
évalué en acide oléique, tandis quedes  Iiuiles rances vont jusqu'à 
1.148. Le liquide distillé possède l'odeur de rance ; il est inodore 
avec les huiles récentes. A .  D. 

Composition du heurre de eacao. - M .  KLIMOYT 
(Monatshefte f .  Chernie, 12, XXIII, 1904, p.  51). - L'auteur a dis- 
sous a chaud d u  beurre  de  cacao dans trois fois son poids d'acé. 
tone ; par  refroidissement, il s'est déposé des cristaux, qui ont 
6th purifiés par  plusieurs traiterrients A l'acétone ; ces cristaux 
sont un  mélange de  palinitine et de  stéarine ; ils fondent à 
64 degrés. 

Si I'on évapore la l iqueur  acétonique,et si  I'on purifie le résidu 
par plusieurs cristallisations, on a un corps blanc, qui fond a 
31 degrés 3.  
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L'auteur a saponifié par la potasse les produits obtenus par  lui ,  
et les acides gras isolés ont été reconnus comme étant les acides 
palniitique, stéarique e t  oléique. 

II est probable qu'a côté des  glycérides palmitique, stéarique 
et oléique, dont se compose le beurre  de  cacao, il en existe 
d'autres. 

Sur I'action qiiantltmtivc dc la p e p s i n e .  - M. P.  
KRUGER (Uiedermanns Centralhlalt, 1902, p 988).  - La pepsine 
ne produit pas une quanlitt! de  produits de  digestion propor- 
tionnelle à son poids. Si l'on prend des proportions d'albumine 
constantes, l'action de  la pepsine augmente quand 13 concentra- 
tion diminue, mais cela sans proportionnalit6 avec la dilution. il  
se forme d'autant plus de  produits de  fermentation que  la quan- 
tité d'albumine est plus  forte. La pepsine se comporte donc 
autrement que la  ptyaline. L'action pepsique dépend surtout de  
la quantité d e  produits de  digestion formés e t  d e l a  concentration 
de HCI employé.  Le fait était connu, niais l'auteur pense pou-  
voir établir une relation constante dans la façon dont  sa coni- 
porte la pepsine vis-à-vis de  IICl e t  des produits de  fernienta- 
tion. II  a constaté que, lorsque la quantité des produits d e  
digestion augmente, la même quantité d e  pepsine digère moins 
d'albumine. Celle diminution d e  l'action pepsique peut aussi 
être due a ce qu'une partie de  HCI est rendue inactive par  les  
peptones et les a l l~umoses formées ; mais on  constate qu'entre 
certaines limites (0,18 à 0,6 p. 100), l'action pepsique n'est pas 
influerictie par  IlCl, que l'influence retardatrice des produits de  
digestion sur  l'action pepsique du liquide slomacal doit Stre attri- 
buée, en premier lieu, a la présence des albumoses et des pepto- 
nes e t  seulement en deuxième lieu a la diminution de la teneur 
en IICI. E. S. 

Euwnis comparirtifs des ml.,tliodcs de Stirs-Otto et 
de Kippcnliergei. pour IR i.eclieimclie d e s  alcmlaïdes. 
- M .  d .  WElSS (~Münch. nzedzcin. Wocheuschri[t,  1904, p 367). - 
Des essais o n t  été faits s u r  les aliments contenus dans l'estomac 
et l ' intedin de  cadavres, sur  des cadavres entiers, peu de  temps 
après la mort,  e t  s u r  d'autres après  un  long temps écoulé depuis 
l'inhumation, avec les alcaloïdes suivants : stryclinine, inor- 
pliine et a t ropine.  Dans tous les cas, les résultats ont été plus 
élevés par la métliode Stas-Ot!o que  par  la métliode Kippenber- 
ger. L'auteur recommande, en conséquence, de  recourir  au 
premier  procédé pour isoler le poison et de  réscrvor la mé- 
thode ide dosage d e  Kippenberger avec l'iode e t  l ' iodure de  
potassium pour  l'analyse-quantit;ti~e. 

C. F. 
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Héactlon de la pilocarpine (fiioniteur du phamnacien). - 
On prend 4 à 2 centigr. du  sel de  pilocarpine a essayer, qu'on 
dissout dans l'eau ; on ajoute 1 à 2 cc. d'eau oxygénée, puis 3 cc. 
environ de  benzol, et,  enfin, quelques gouttes d'une soliilion trhs 
étendue de  bichromate de potasse ; on agite ; le benzol se colore 
en violet. 

néaction prtrinettrrnt de clifïérencier la cocaine 
d'avec l'joliiinbiue. - MAI. ARNOLD et  BEHRENS (Chem. 
Zeit., 2901, p .  1083). - L'yoliimbine est un nouvel alcaloïde, qui 
est extrait d e  l'écorce d e  I'Yurnbehoa et  qui  possède des proprié- 
tés aplirodiasiques. Outre ces propriétés, l 'yohimbine jouit de  
vertus anestliésiques analogues à celles de la cocaïne. Pour cette 
raison, ùIM. Arnold et Behrens ont pensé qu'il y avait un certain 
intérêt a reclierclier les réactions permettant de  caractériser clia- 
cun  de ces deux alcaloïdes. 

Le molybdate d'ammoniaque, le réactif de  Uoucliardat, le tan- 
nin, le  chlorure de platine, le réactif d e  iïessler, donnent des 
réactions a peu prbs semblables, mais il n'en est pas d e  rriêrne . . 

des suivantes : 

Action de l'air.. . . . . . .  Inaltérable. 

Point de fusion.. ..... 
Point de fusion d u  

chlorhydrate..  ...... 
Chlorure d'or a u  1/100. 

A c i d e  s u l f u r i q u e  à 
chaud ............... 

Acide szotique, puis 
potasse . . . . . . . . . . . . .  

483 - 
I'récipité jaune pàlc, 

forrné d'aiguilles mi- 
croscopiques. 

Odeur de henzoate de 
rriéthgle. 

Pas de  coloration. 

. . . . .  Calorncl e t  e a u . .  . '  Coloration noiro. 
Solution5 argeritiques . Pas d c  réduction. 

Sc colore cn jaune, puis 
en rouge orange. 

332 degr6s. 

990 - 
P r e c i p i t é  gris-violet 

amorphe. 

Odeur de mcnthc. 

Coloration verte avec 
l'acide et rougc ce- 
rise aprCs addition 
de potasse. 

Pas de  coloration. 
Réduction. 

Dosage de I'aicool dans le fuseï. - M M .  SA A R E  et 
~ . 4 ~ 0 ~ ~ l ~ ~ i r i t i t s  Industrie, rio 7). - Dans un tube de 40 cc., 
gradué en 1/10 de cc. e t  muni d'un entonnoir de 30 cc.,  on met 
30 cc. d e  chlorure de calcium de  densilé 1,223: et 10 cc. de  fusel ; 
on agite et on lit la hauteur  de la couche d e  fusel. Celle-ci doit 
avoir a u  moins 7 cc. 5 (c'est-à-dire correspondre a a u  moins 75 
p. 100 de fusel). 
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L'excédeiit est ordinairement considerd comme d e  l'eau e t  d e  
l'alzool. 

On peut doser aussi l'alcool de  la manière suivante: 50 cc. d e  
fusel sont agités une première fois avec 100 cc. de  solution d e  
clilorure de  calcium, puis  u n e  deuxième fois avec 50 cc. de cette 
même solution. Le résidu est distillé, e t  l'on prend la densite d u  
distillatum au picnombtre. Soit n i'alcaol obtenu ainsi ; le fuse1 
en contient 2 n p. 100. 

La mAliode est suffisamment précise, car 50 cc. de  fusel, addi-  
tionnés de  5 cc. d'alcool pur ,  marquent  ( n  + 5 - O,08). 

Sur ln teneur den semences de vewe en acide 
eyunhyrlrirlue. - MM. F.  RRUYNING et J. van HAARST (Rie- 
der~nauns C ~ n t i ' a l b l a t t ,  l Y 04, p. 2 5 4 ) .  - Les auteurs ont trouvS, 
par kilogr. de semence, de  0,0016 a O gr. 054 d'acide cyanliydri- 
que ; les semences les plus riches sont celles du  vicia angusti- 
f o h .  Comme i l  n'est pas possible d 'empécher  tout a fait la 
décomposition d e  l'acide cyanhydrique dans les solutions forle- 
ment diluées, les auteurs estiment que  les quantites d'acide 
cyanliytlriqiie contenues dans les semences de vesce sont plus  
fortes que celles qu'ils ont trouvées. 

Ils se proposent d e  reclierclier l'acide cyanhydrique dans la 
plante el le-même,  ca r  on sait que les animaux ne peuvent plus la 
manger après  la floraison. E. S. 

Essui du benzoate de   ou de. - M .  F. -H.  ALCOCK (Phar- 
~ntccet~lical Journal, 1902, 1, p. 2 7 b ) .  - En traitant le benzoate de  
soude par  le clilorure d 'ammonium, on obtient : 

C6 HIi COONa f Az H6 CI = C6 IIJ CO013 + Na Cl +.~hz II' 

E n  dissolv3nt O gr .  5 de b m z o ~ t e  d e  soude et O gr. 5 de  clilo- 
riire d'ammonium dans 10 cc. d'eau, évaporant à siccité e t  calci- 
riant, il reste u n  rksidu de 0 gr .  1 9 7  rie clilorure de sodium, qu'on 
peut titrer par l'azotate d'argent decinormal. 

Chiffre théorique : Chlorure de  sodium, 58.5 p. 166 = 40 -6 
p .  100. A.  D .  

Tortcité de quelques niatiiircis colorctntesplérivCes 
du goudron. - G .  SCIILOPIN, (Zeits. f .  Dut. d. Nnhr. u.  
Genussm., mars 1902). - Le jaune de ndnni l  n'est pas nuisible A 
la dose de 2 3 gr. pour les chiens et de O gr .  2 pour l 'homme ; 
on peut donc considérer cette substancec omme inoffensive en 
pratique. 

La couleur mandarine doit é t re  considérée comme nuisible, 
parce qu'aux doses ci-dessus elle produit des effets noctifs chez 
l'homme et le chien. 
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' Essai.de la myrrhe. - M. H.-G. GREENISH (Pharma- 
ceutical Journal, i J O i ,  2, p .  666.). - 1 g r .  de  m y r r h e  e n  p o u d r e  
g r o s s i é r e  es t  m i s  e n  c o n t a c t  avec 4 0  g r .  rl 'étlier p e n d a n t  dix 
m i n u t e s ,  e n  a g i l a n t  f r é q u e m m e n t .  2 cc. d e *  so lu l ion  filtrée 
d o n n e n t ,  à l ' é v a p o r a t i o n ,  u n  r é s i d u  q u i  se c o l o r e  l e n t e m e n t  e n  
v io le t  s o u s  l 'act ion d e s  v a p e u r s  d 'Az03H.  

La m y r r h e  liis,snbol n e  d o n n e  p a s  la r é a c t i o n  v io le t te ,  m a i s  u n e  
c o l o r a t i o n  jaunàtre, d e v e n a n t  l ~ r u n e  au bout d'une heure. 

A D. 

BIBLIOGRAPHIE 

L'eaa  dans I'aliiuentation, par P. ~ I A L M É J A C ,  docteur e r  
pharmacie, avec préface d e  M. Schagdenhauffen. - 1 vol. de 3 i2  pages 
de la Bib l io théque  scientifique (Alcan, éditeur, 108, boulevard Saint. 
Germain, Paris). - Prix du vol. caitoriiié à l'anglaiie : 6 fr .  - La ques- 
tion d e  I'eau polable présente une importance si g rande  au point de vue 
de l'hygiéne qu'on doit faire bon accueil aux ouvrages apporlant s u r  
cette question des vues nouvelles et intéressantes. C'est l e  cas du livre 
de M. Malmèjac. L'auteur y envisage I'eau, non comme une simple solu- 
tion d e  suhstanees mirièrales ou orgariiques, niais corrirrie un verit;ihle 
milieu de culture. II montre que l'analyse de l'eaii est une npératioq di:li- 
cale et complexe, qui  doit non seulement comprendre les résultats four- 
nis par  la chimie et la  baclériologie, mais dans laquelle on doit utiliser 
aussi les renseignements fournis par la géologie et l'hydrologie. 

L'ouvrage est divis6 en cinq parties. Dans la premiére, l'auteur étudie 
I'eau en général; il nous initie & l'hydrologie souterraine, nous fait connai- 
tre la valeur et la cornposition des eaux suivant leur origine, leurs souil- 
lures, et enfin le  moyen de les déceler par  l'analyse. 

La deuxiéme partie est consacrke à l'étude raisonnée e t  d6taillée des 
matières organiques des  eaux. On y trouve d'importants travaux origi- 
naux sur  l'origine de ces matières organiques, leurs transforrnatioris, 
leur dosage, leur rBle hygiénique et l'interprélation des divers résul- 
tats de la partie chimique d e  l'analyse d e  I'eau. 

La troisième partic étudie plus spécialement les germes de I'eau ; 
il en fait connaitre l'origine ; il montre l'action des germes sur l'eau et 
de I'eau sur  les germes, leur vitalité dans ce milieu, leur rUle Iiygiénique 
et l'interprétation des r6sultats de l'examen hactCriologique de l'eau. La 
quatrième parlie traite de la valeur filtrante des divers terrains. La ein- 
'quiPrne partie, enfin, nous intéresse l'importante question de l'épuration 
de l'eau. 

Aprés avoir montre la nécessité d e  l'épuration, l'auteur passe en revue 
1'Cpuration naturelle, I'épurslion par le froid, par  la chaleur, l'épuration 
par les appareils de fortune et par la filtration et l'épuration ciiimiquc. 

L'ouvrage se terniiuc par des conclusions généraies permettant de 
saisir facilement I'enchainement de tous les faits exposés. 
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t'origine des pliosphates de chaux de IR Somme, 
par Henri LASNE. - 1 vol. de 104 pages, avec photogravures (E. Ber- 
nard et Cie, éditeurs, 29, quai des Grands-Augustins, Paris). - Prix : 
6 francs. - L'ouvrage que publie M. Lasrie est uii travail qui a été 
pr6senté au concours ouvert p a r  la  Société industrielle d'Amiens e t  
récompensé d'une médaille d 'or  par celte Société. La valeur en a donc 
été sanctionnée par l'opinion d'hommes compétents. 

Pour élucider la question qu'il avait à traiter et k l'élude d e  laquelle 
ils'est constarrirnent livré depuis plusde vingt ans, l'liuteur a misà  profit 
trois modes d'investigation qui  se complétent muluellement et dont l'ex- 
posé forme Ics trois premières parties de son travail : 1" Examen géolo- 
gique des terrains pliospliatés et de leurs relations avec les terrains voi- 
sins; 20 examen cliirnique des phosphates et des roches qui peuvent avoir 
quelque rapport aveceux;  30examen microscopique d e  la structure intime 
des roches pliospliatées e t  des roches en rapport avec elles. 

La quatrième partie de l'ouvrage a pour titre : Résumé,, discussion e t  
conclusion. 

Les photogravures trés nettes qui accompagnent l'ouvrage cûntribuent 
à faire saisir par  les yeux les descriptions d'ailleurs très claires quedonne 
RI. Lasne. C.  C. 

Tableaux synoptlqnes pour l'analyse de# conserves 
alimeutaircs, par Ctr. MASGEP, pharmacien-major de 11' classe, 1 vol. 
rie 88 pages, avec 13 ligures, (J.-R. Raillibre ct fils, édikurs,  19, rue 
IIauteleuille, h Paris). .- Prix du vol. cartonn6 : l fr. 50. - Dans la  
série des tableaux synoptiques que publie la maison BailliEre, nous avons 
dé,ji eu l'occasion de signaler deux intéressants volumes de BI. Manget, 
relatifs à l'analyse des tissus et h l'analyse des farines. Le volume actuel 
sur l'analyse des conserves alimentaires est ,  comme les deux précédents, 
de nature h rendre des services aux chimistes. 

Voici comment est divis6 ce petit volume et quels sont les sujets traites. 
1. Analyse tics conserves alimentaires. - 1. Division des conserves. - 

2'. Analyse des déments d'une conserve. - 3. Examen de l a  viande. 
- 4. Examen du bouillon. - 5. Dosage des matiéres grasses. - 
6. Llosagedcs inatiércs minérales. - 7 .  Dosage de la cellulose. - 
8. Conserves d e  viande de l'armée. 

II. Conserves diverses. - 1. Saindoux. - 2.  Lait concentré. - 3.  Bis- 
cuiterie et pi les  alimentaires. - 4. Fromages. 

1iI .  Détermination de  la valeur alimentaire. 
IV. Altérations des conserves. - 1. Causes et signes d'altérations. - 

2. Ptomaines. - 3. Recherche bactériologique. 
V .  Ileclierclie des antiseptiques. 
VI. ISxanien des récipients. 

ON vinlios portoguezes ,genuinos conùemnados 
coino liilsilicndos, par A .  J .  FERREIRA D A  SILVA, professeur , & - .  
1 ' A c a d h i e  polyteclinique de Porto ; 1 vol. de 90 pages. - Celte bro- 
chure est relative aux travaux et aux discussions auxquelles ont donné 
lieu certains vins portugais qui avaient kt6 déclarks salicylés, alors qu'ils 
n'avaient pas reçu trace d'acide salicylique. La question a étC longue- 
ment traitce dans ce Recueil par M M .  Ferreira da Silva et par  M. Pellet. 
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NOUVELLES ET RENSEIGNEWENTS 

Association des chimistes de sacrerie et de distil- 
leric. - Nous sommes heureux d'annoncer que l'un de nos collabora. 
teurs les plus assidus, M.  II. Pellet, membre du Syndicat des chimistes, a 
été norrirné vice-président d e  1'Associulion des  ch imis tes  d e  s u c w r i e  
et de dist i l levie d e  F7-ance e t  des  colonies dans 1'Assemblke générale 
d e  cette Association, qui  a eu lieu k Saint-Quentin le  10 juillet dernier. 
Nous lui adressons nos sincéres félicitations. 

Prépcuration aii certificat cl'css~yeur. - Le Lüboraloire 
de RI. Ferdinand Jean, 17,  faubourg Saint-Denis, a Paris, prépare aux 
examens (écrit, oral et prztiquc) pour l'obtention du cert if icul  d e  capu- 
cite d 'essayeur  du commerce. - La liste d'admission des candidats 
est close le 45 février, pour la  session de m a r s ;  le 43 juin pour la session 
d e  juillet. et le 15 octobre pour la session de novembre. - L'examen a 
lieu l'Hôtel des hlonrinies dc Parie. 

murs de l'lustitut P~stenr. - Le cours e t  les manipula- 
tions du service d'analyses et de chimie appliqute a I'liygiérie (3 année) 
commenceront en novembre. 

Ce cours s'adresse spécialement aux pharmaciens, médecins et chi- 
mistes industriels. - S'adresser, pour rcnseigneinents, h l'Institut 
Pasteur, 26, rue Dutot (service d'analyses). 

DEMANDES E T  OFFRES D'EMPLOIS. 

Sous  informons rios lecteurs qu'en qualité de secrétaire général du S!m- 
dicat des ctiirnistes, nous nous chargeons, lorsque les deniarides el  les 
offres le permettent, d e  procurer des chin~istes aux industriels qui  en ont 
besoin e t  des places aux chimistes qui sont 2 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 à BI. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 30. 

sortant d'une des plus grandes usines d e  produits chimiques CHIIISTE de France demande une place. Exceilentes r6Erences. - 
S'adresser a u  Bureau des Annules, 4 5 .  rue Turerine, Paris 38, aux ini- 
tiales E. D .  

ex-prkparateur a 1'Ecole de pharmacie de Paris, ex-chiniiqte CHIMISTE au M i n i s t h  des finances, cx-chimiste d',,ne des plus irnpor. 
tantes maisons de  produits chimiques de France, recherche emploi. - 
S'adresser a u  Bureau dcs Annales, 43, rue Turenne, Paris, aux initiales B. N. 

Le Gerant : C. CRISOS. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Compositicm du lait de brebis, 

Tandis que la composition analytique du  lait de vache a fait 
l'objet d'un norrilire consitl6ra3le de  travaux, il n'existe que peu 
de documents sur  celle du  lait de brebis. Quelques auleurs, 
notamiiieiit Cllevalier e t  Henri, Dogbre, Filliol et Joly (l), Gorup- 
Besaiiez, PPiigot, etc.,  ont ilor!nh q u ~ l q u e s  cliiffres d'analyses ; 
nous devons aussi signaler les observiitions de  Marcliand sur  la 
composition du lait d e  brebis du pays de  Caux. Soutefois, ces 
analyses poiterit, pour la plupart, su r  des cas isolés, et  les condi- 
tions de prdévement  ne semblent pas toujours  avoir pr6senté 
les garanties d'authenticité nbcessaires. 

Nousavons perisé comblt:r en partie cette lacune e n  étudiarit 
rnétliodique~ncnt le lait de  brebis d'une partie dxterrninée de  la 
France ; nous avons clioisi le.; rSgions des Causses, srir lesquelles 
paissent d'innombrables troupeaux. 

Les analyse,s ont porto sur  1 7 i '  écl iant i l lon~ de  lait, prélevés 
par nos soins pendant les mois de février, mars  et  avril ,  dans 
seizelaiteries aliirient6es par  le lait proyenan1 de  plus de cent 
bergeries dissOmin6es sur  les plateaux et les vallées qui avoi- 
sinsnt .)Iillau, Séverac, La Cavalerie, Saint Kôme-de-Cernon, 
Tourncinire, Roquefort, Saint-Affrique et  Camarès. Nou- Q avons 
tenu conipte de la nature du terrain e t ,  autant que possible, 
des irifluerices qui peuveiil nioilifier l a  composition du  lait : 
la race, I'àge, l e  nombre de  vélagcs, etc. 

L'extrait a 6té pris en faisan1 évaporer. pendant i lieures, au 
bain-marie, 10 cc. de  lait darisune capsulede platine d e  7centirn. 
de  diamètre. Pour doser le sucre de  lait ,  on a op8ré s u r  10 cc. d e  
liquide ; ie lactose a Bté titré par la liqueur d e  Fehling et évalué 
en lactose desséctika 100-110 degrés Le beurre  a &té obtenu en 
raitant le coa;ulurn par I'étlier et e n  pesant la partie extraite; la 
castine a étk dosée par ditErence. 

Pour évaluer les cendres, on  a versé 54 cc. de  lait dans une 
capsule de porcelaine tarée, aprés l'avoir additionné d'une gouite 
de prSsure (2) .  On a desséché sur  un bain de  sable cliauff6 avec 

( 1 )  Recherches s u r  le lait ldcnddmze ro!ynle de Belgigue, 1. I I I ,  p .  1). 
(2) L'addition de la p r0~ur . e  a pour  ell'ct d'c'riter 1i.q prnjcctiour: pi!iitlarit 

l 'cv;qmratiori .  
SE~TEXUI~E i 9 0 2  
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précaution, puis incinéré et  pesé. La chaux a été dosbe par l'oxa. 
late d'ammoniaque. 

Kous avons déterminé l'acidité totale (1) de  chaque 6cliantillon ; 
il serail  A souhaiter que  toutes les analyses d e  lait fussent accom-' 
pagnées d e  cet élément d'appréciation, qui est généralement 
négiig6 et  qui ,  cependant, pourrait  devenir si important pour 
l'interprétation des résultats e t  la détermination de la qualité du 
lait. Cette acidité est due probablement en grande partie à 
l'action des sels min i raux  sur  les indicateurs. 

Voici, à t i tre d'exemple, quelques cliitt'res que nous extrayons 
dr: notre  travail (2) : 

1. - Régiun d e  la  Besse ( lerra in  yiwnitique). 
Pour 100. Pour 1 0 0 .  

Extrait à 100 degrés.. . 20,03 Cendres.. . . . . . . . . . . .  1,021 
Beurre ............... 7,40 Chaux.. . . . . . . . . . . . . .  0,241 
1,aclose.. ............ 1,32 Acidité.. . . . . . . . . . . . .  3,7 
Caseine .............. 6,18 Echantillons analysés . 8 

II. - Region d'Esplas ( temains  schisleux). 
Pour 100. Pour 100. 

Extrait. .............. 19,58 Cendres.. ........... 0,394 
Beurre ............... 7'42 Chaux . . . . . . . . . . . . . . .  0,516 
Laclos ............... 5 %  AcidilC . . . . . . . . . . . . . .  3 
Caséine .............. 5,B7 Ecliantillons analysés. . 8 

Ill. - Hégion de l iorpe for t  ( terrains nrgilo-~[zlcaires) 
Pour 100. P ~ u r  100, 

Extrait.. ............. 18,90 Cendres.. . . . . . . . . . . .  0,961 
Beurre.. ............. 6'98 Chaux.. . . . . . . . . . . . .  0,250 
Lactose.. ............ 6,53 Acidité.. . . . . . . . . . . . .  2,66 
Cascine.. .. :. . . . . . . . .  5 5 1  ~chantillons analysés.. 10 

!V. - Région de L n  Cacalerie ( terrains calcnires). 
Pour 100. Pour 100. 

Extrait ............... 18,X Cendres; ............ 1,028 
Beurre.. ............. 7,18 Chaux.. ............ 0,238 
Lactose.. ............. 5,26 Acidité.. .......... .. 2,8 
Caséine.. ............. 1 lkliaritillons analysés.. 9 

Si l'on prend la muyenne des analyses de  lait d e  brebis don- 
nées par  Chevalier e t  Henri, lloyère et  les auteurs déjà cités, or1 

(1) Le titrage a é t l  efïectué avec de la soude decinorrriale, en présence 
de la phénolplitaldine corrinie indicateur. 

(2)Le d t l t a i l  de no. Tablcaux analytii[ues serapubliddans le Bulletin men- 
s w l  de  I'Ofbce de renseignements agricoles du hiinistbre do l'Agriculture. 
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a la composition suivante : extrait, 1 2 , 4  pour 100 ; beurre, &,$ 

pour 100 ; lactose, 4 pour 100 ; caséine, 3,7 pour 100 ; cendres, 
0,7 pour 1nO. Les cliitfres que  nous donnons sont sensiblement 
plus élevés, soit que  les méthodes analytiques suivies n'aient pas 
été les mêmes, soit que le lait de brebis des régions expérirnen- 
tées ait  une p l u  grande richesse en éldments. 

I I  est intéressant de  comparer  la composition d u  lait de  brebis 
avec celle d u  lait de vaclie Co qui frappe tout d'abord, c'est le 
poids considérable d e  l 'extrait ,  qui s'élbve fréquemrrient à 200 g r .  
par litre ; quelquefois même ce chiffre est dépassé, tandis que  
le lait de vaclie, m5me celui qui  est considéré comm; trbs riche, 
d8passe rarenient 160 :7 165 gr .  La ilifErence porte surtoiil 
sur la inatiére grasse et sur  la caséine, dont les poids par litre 
atteignent souvent 7 0  à 80 gr .  pour  la première e t  55 à 70 gr.  
pour la seconde. 

Lc poids des cendrds, qui atteint couramment  9 gr. et même 
10 gr. par litre, indique, (l 'autre part ,  que  le  lait d e  brebis est 
plus minéralisé que  celui d e  vache. 

Sur la matiére eolorniite et les sucres des abricots ; 

Par M .  A .  DE~XOUI , IERE.  

Nous avons eu récemment l'occasion d'analyser une confiture 
d'abricots pur sucre ct  pur fruit, et nous avons remarqu6, dans 
le cours de l'analyse, les deux faits suivants, qui  méritent d'être 
signalés : 

iU Présence d'une faible proportion d e  glucose; 
Z0 Présence d'une matirire colorante pouvant Btre extraite par 

. l'alcool amylique acide ou  ammoniacal. 
Or, d'après un  travail q u e  BIM. ï'ruclion e t  Martin Claude ont 

publie s u r  la composilion des jus de  Fruits (Annules de chimie 
analytique d u  15 mars 1901), aucun des fruits examinés par  eux,  
et entre aulres les abricots, ne contiendrait de  glucose, et,  
d'autre part,  la malikre colorante des abricots ne passerait pas 
dans l'alcool amglique acide ou  amrnoniacal. Afin d e  contrôler les 
faits annoncés par M M .  Truclion et  Martin Claude, nous avons 
opéré, non s u r  des confitures, mais s u r  les fruits eux-mêmes. 
Voici les résultats que nous avons obtenus: 

i0 Au sujet glircosc. - Quatre analyses ont éti! faites sur  
des abricots de  provenance différente ; les deux premières ayarit 
exclusiveinent pour  but la rei~lierclie du glucose, les résu!tats 
n'ont pas 6th rapportCs à un ~micls doririé d e  fruits ; la troisième 
et la qu;ilrièine analyse, au contraire, nous 0111 indiqué la pro- 
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portion pour  i00  des divers sucres contenus dans les ahricots 
examinés. 

Na 3.  So 4. 
Sucre p .  100 Sucre p .  100 

No. 1. hTo. 2. de frui ts  de f ru i t s  
incomrilkternent à comril;itc 

Saccharose . . . 1.733 1.367 3 .l31 3.816 
Sucre interverti . 0.283 0.213 2.383 2 .299  , 

Glucose . . . . 0.121 0.103 O .  7 7 1  O .  333 

Si l'on s'en rapporte aux deux dernières  analyses, on peut 
irliriettre que  la proportion de glucose dans les abricots serait 
d'autant nioins élevée que le fruit serait plus mûr,  et le contraire 
aurait lieu relativement a la teneur en saccliarose. 

2O Au sq'el de lu rnulié~e colol-ulile. - Des abricots  on1 &lé divi- 
jés, triturés dans un mortier avec de  l'eau, et le produit a été 
passé dans une toile fine; le liquide obtcnu ayant été additionné, 
soit d'ammoniaque e n  excés, soit d'acide chlorhydrique. a coloré 
en jaune, dans les deux cas, l'alcool amylique ; ce liquide 
décanté, lavé et évaporé dans une  capsule, a laissé un résidu 
jaune. Ce résidu, traité par  une goutk  d'acide sulfurique. s'est 
coloré e n  bleu indigo. 

La coloration bleu indigo est Cpliéinbre et passe rapidement au 
rouge violet, puis au brun violacS. Enfin, le colorant jaune, extrait 
par l'alcool amylique, ne teint ni la laine ni la soie. 

Le seul fait d e  la coloration bleue fournie par  le contact de 
l'acide sulfurique avec le résidu de  I'évaporatiun de l'alcool amy- 
lique semble tout a fait caractéristique de la présence de la ca- 
rottirte ; la matière colorante des caroltes, extraite par l'alcool 
amylique, nous a, en effet, donné les inémes réactions que ci- 
dessus. 

En résumé, nous pouvons poser les conclusions suivantes: 
i0 Lss abricots peuvent, indépentlamment du saccliarose et du 

sucre interverti ,  renfermer une  très petite quantité de  çlilcose. 
Selon toutes probabilittis, la proportion du glucose serait d'autant 
plus faible que  la maturite des fruits serait plus avancée. 

2O La matière colorante des abricots est susceptible dc passer 
dans l'alcool amy lique acide ou ammoniacal ; elle se distingue 
facilement des colorants de la houille en ce qu'elle ne teint ni la 
laine r i i  la soie ; cette niatièrecolorante jaune ne serait autre que 
de  la curoltinc ou un dérivé Ires voisin. 
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IBossge da gluten Inunnide clan* les Litrinen, 

Par RI JIarccl Anrin. 

Toutes les personnes qui se sont occupées de prBs o u  de loin 
des questions de  meunerie et de boulangerie, savent quc: le  
dosage du gluten a l'chat humide est, depuis for t  longtemps, le  
seul élément dont on fait usage tlans le commerce pour d6teriiii- 
ner la valeur boulangère des farines. 

Ce procédi! d'évaluation présente des inconvénients considéra- 
bles. Bien que grossier et défectueux, i l  a encore, sans qu'on 
sache pourquoi, d e  fervents partisans. 

En 1883, inon maître regrettt!, Airné Girard, ail cours  tlns ana- 
lyses qu'il fit su r  les échantillons de  farine provenant des  expti- 
riences de  mouture exécutées par la Chambre syndicale des 
grains et fariries de  Paris,  conilaiririait déjà  cette rnétliotie A cause 
des erreurs (le 1 ou  2 p. 100 qu'on commet e n  essorant le gluten 
a la main, e t  il s'attachait uniquement a doser  le gluten sec. 
Parallklement, et pour s 'appuyer sur  des chiffres lout fait cer- 
tains, il déterminait la quantité d'azote. 

h l .  Fleurent, son successeur a u  Conservatoire des Arts el 
Métiers, a montré, en 1896, que le  dosage d u  gluten seul était 
insuffisant pour fixer la valeur boulangbre d'une farine et  que, 
pour arriver à ce but,  i l  était nécesa i re  de déterminer la com- 
position du  gluten et d'établir la proportion d e  gliadine et de  
gluténine qu'il contient. 

On pourrait supposer qu'aujourd'liui. d'après c e  qui prkcède, 
et après les avis de  savants aussi autorisks que M M .  Aimé Girard 
et Pleurent, les transsctions commerciales sont basées sur  des 
dùiinées précises : dosage [le l'azote d'une part,  pour  fixer la 
liniito minima rigoureuse du  gluten dans les farines ; d'autre 
part,  analyse du gluten, pour  en évaluer la qualité au point de 
vue de la panification. 

Ce serait une e r reur  de  le croire .  On en est encore, malgré les 
~iro~ri:sac.eompliçdans celte voie, à utiliser les chiffres approxi- 
matifs et capricieux fournis I)ar le dosage du gluten humide,  
imaginé por Parmentier a la  fin du  xvirrri sikcle !! 

En effet, tlans son ouvrage : L e  parfait boiilangel-, édité en 1778, 
Parmentier kcrit a la page 207 : 

i Prenez une livre de  farine dite d e  blé ; formez-en une pâte 
« avec suffisante quantité d'eau froide; maniez ensuite cette pâte 
u pendant 1/2 quar t  d'lieure, pour  qu'elle soit sans aucun gru- 
c nieau, pnis tenez-la en t re  les mains, sous le robinet d'une fon. 
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(( tairie d'oii sor t  un filet d'eau, qui, e n  passant sur  la pàte, doil 
r t raverser  un tamis, afin que,  s'il se  dktachait quelque cliose de  

(( la pâte, on pût l'y incorporer ; faites en sorte surlout de conte. 
cf nir  toujours la pâte dans sa forme, de la retourner, de I'expri- 
r nier coritiriiiellemerit, sans jarnais la désunir ;  dEs que l'eau aura 
(( entraîné toute la matiére farineuse et qu'elle cessera d'être 
« hlanelie, il restera dans les mains une substance collante qui, 
a en s'étendant, présente une membrane transparenle, incapable 
a de s'attacher aux doigts mouillés ; on péscra cette substance, ct 
r s'il s'eri trouve entre  4 et 5 onces, on doit présumer que la 

farine est très bonne 1) 

Voilà où l'on en est reste depuis i 2 4  ans qu'a paru le livre de 
Parmentier .  

11 m'a semblé intéressant, dans ces conditions, d e  faire ressor- 
t i r  les points d k f ~ c t u e u x  du  procédé, de souligner les écueils 
auxquels le chimiste peut se heurter au cours du dosage du glu- 
ten, qui constitue une manipulation grossière, surtout pratiquée, 
comme elle l'est dans le commerce des farines, par des personne: 
absolument étrangères la cliiniie. 

Les causes qui influent sur  les résultats fournis par le dosage 
du gluten humide, essoré a la main,  sont nombreuses, ainsi que 
cela a déjà 6té déniontré par les savarits qui  ont abordé l'étude 
d e  cette question. 

La premikre cause d 'erreur  est celle qui provient de la tempé- 
rature et de  l'état de  siccité des  mains de l'opérateur. Les résul- 
tats seront diffhrents selon que celles-ci seront froides et sbclies, 
o u  qu'au contraire, elles seront chaudes ~t humides. 

I I  existe aussi un coefficient personnel variable, inlihrent a clia- 
que opérateur, et dont il est impossible de tenir compte. 

En dehors de cette cause, pour laque!le aucune correction n'est 
possible et qu'on est obligé de  subir ,  i l  y en a beaucoupd'autres 
que  je vais examiner. 

Tout d 'abord,  je crois lion, avant d'aller plus loin, d'indiquer 
comment je procède généralement pour  l'extraction du gluttm. 

On prend 3 3  gr. 3 3  d e  far ine;  on fait un paton avec 1 6  à 17  gr. 
d'eau de source ordinaire, prise h la conduite et anien6e à une 
température c o n ~ t a n t e  de  15 degrés Lorsque ce pi ton a été bien 
pétri et rendu aussi liomogène que  possible, on le malaxe imrné- 
diateiiieiit et saris plus atteriilre, au-tlcssus d'un t a m i s  de  soie 
no 60, et sous un  filet d'eau qui s'écoule du  robinet d'une fon- 
taine de verre renfermant la méme eau, également a 15 degr& 
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J'ai choisi 15 degrés, car  c'est la température à laquelle o n  
obtient des résultats moyens ; elle a ,  d e  plus, I'avantage ii'êtr~! 
facile à obtenir et a maintenir en hiver comme en été, et, enfin, 
elle est adoptée d'une façon générale dans les laboratoires pour 
la graduation de  tous les appareils e t  vases jaugés dont on  fait 
usage dans l'analyse. 

L'écoulement de  l'eau est réglé de  telle facon qu'au rlAtiut du 
malaxage d u  pâton, on puisse encore compter les gouttes qui  
s'échappent di1 robinet.  Lorsque le gluteii se rassemble et que  la 
majeure partie de l'amidon s'est écliappke, or1 accélère uri peu 
le dsbit ; on arrive ainsi à avoir un mince filet continu. I I  est bon 
de procéder de cette façon pour n'employrr qne la quantité d'eau 
strictement n k e s s a i r e  et  pour  Aviter de dissoudre du gluten. 

Lorsqu'on juge que tout l'amidon est entraîné, e t  c'est la un 
point imprirta)lt et difficile ri saisir, on arrête  le malaxage; on 
s'essuie les niains soigneusement et I'on comprime,  à plusieur: 
reprises, le gluten entre  celles-ci, en les essuyant chaque fois, 
jusqu'à ce que ,  suffisamment essoré, le gluten commence à adlié- 
rer  a la paume des mains. 

Ainsi rassemblé, il est placé s u r  une petite plaque de  nickel 
tarée, puis pesé, e t  le poids est rapporte à 100 gr. d e  farine. 

On le reprend ensuite ; on étend sur  la plaque une mince cou- 
che de vaseline ; on  pose la boule d e  gluten sur  celle-ci e t  I'on 
porte a l'ktuve à 120-130 degrés erivirori. Le gliiteri b e  gonfle 
bient6t et devient poreux ; au  bout de dix minutes, on le sec- 
tionne par trznclies, avec un scalpel, sans détacher celles-ci, et 
l'on achkve de sécher a 105-ii0 clegr6s. Au bout de  dix heures, la 
dessiccation est complète;  on  pèse, et I'on exprime le résultat 
pour 100 parties d e  farine. 

Pour rendre plus frappants les résultats que  je vais exposer, 
dans le but de montrer  tombien est défectueuse cette m6tIiode, 
je ne me  suis pas contenté d'opérer seul e t  de  ne faire qu'un seul 
dosage pour chaque cas. J'ai pensé à m'adjoindre un collabora- 
teur lrBs habitué a ces sortes do manipulations et  sur  lequel je 
pouvais compter. 

Je ne  pouvais mieux faire que  de clioisir mon préparateur, 
R I .  Dourdou, qui est attaché depuis près de  deux ans  mon labo- 
ratoire et qui joint à l 'expérience qu'il a de  l'analyse des farines, 
des qualités de  soin, de  métliotle e t  d'exactitude toutes particu- 
lières. Je liens à le remercier ici du concours qu'il m'a prêt6 
en cette circonstance. 
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Nous avons donc opéré simultanément, l 'un à côté de  l'autre, 
dans des conditions rigoureusement idenliqucs. Les résultats 
obtenus sont, par  conséquent, absolument comparables entre eux. 

Nous avons, d'abord, détermin; les Scarts qui pouvaient prove 
n i r ,  non de notre façon de faire, puisque nous suivions scrupu- 
leusernent la mème méthode, mais  de  I'Ptat physiolo,oique de no5 

mains. 
hous  avons pris des Bcliantillons d e  di//i irentes f a r ines  e t  nous 

avons opb,rt: corrinie je l'ai décrit  pliis l iaut .  Le dosage di1 gluten 
humide a été complété par celui du  gluten siclié a 105 dégr&. 

Voici lesr6sultats obtenus par chacun d e  nous comparativement. 

A 
Gluten p. 100 

huinitle sec 
25 .80  8.46 
27.99 8.9$ 
28 .38  8.83 
27.24 8.55 
24 .00  7 .63  
27.112 8.61 
2 5 . 1 4  8.20 
23 .34  7.68 
28 .93  8.0'r 
25.26 8.31 

B 
Gluten p. 100 

Rous avons alors pris une n z ê m e f w i n e ,  et chacun d e  nous a etfec- 
h é  cinq dosages ; voici Ics rksultats obtenus : 

A 
Gluten p. 100 
-_hJ. 

liiirnidt: sec 
ier dosage.. ........ 26 49 8 .37  

.......... 2 e  - 25.68 8 .55  
3e  - ........... 9 . 1  8.16 
jke - ........... 24.88 8 . 1 3  
5" - .... . . . . . .  25.26 8.19 -- 
Moyenne . . . . . . . . . . . .  25.49 8.28 

B 
Gluten p .  100 
/--. 

hiirnide sec 
24 .93  8 .10  
25.83 8.2:i 
9 6 . 3 1  8 .41  
0 .  8.16 
25.71 8.1'3 

Un second écliaritillon de farine, d 'une autre  marque,  nous a 
fourni les résultats qui  suivent, pour  trois dosages chacun : 

h U 
G1iitr:n p. 100 Gluten p .  100 - -A/-- 

liurriirle scc huiiiitli: sec 
l e ?  dosage.. . . . . . . . .  5 .  7 8.0'1 2 . 3  7 . 9 5  
2c - .. . . . . . . . .  25.86 8 . 2 3  2.';. 50 i 98 
3 e  - ... . . . . . . .  2f i .40 8 . 2 2  2.3.83 8.01 -- -- 
Jloyennc.. . . . . . . . . .  16.81 8.16 5 5 6  7.98 
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L'examen des trois tableaux qui précèdent conduit aux obser- 
vations suivantes : 

En opérant dans des conditions id~ntigires, avec le plus grand 
soin, deux opérateurs expérimentés peuvent, en dosant le glu- 
ten humide, obtenir des r4sultats qui différent entre eux, 

i o  pour uri m h e  &:harilillori, de  1.80 p. 100 ; 
2O sur deux échantillons de farine diffkrents, en répélünt le 

dosage cinq fois sur  l'un et  trois fois s u r  l'autre, les cliiffres 
rnoyeris obtenus ne représentent qu'un écart de 0.25 p. 100 
entre eux, bien que les différences dans les dosages, pris séparé- 
nient, atleigrient jusqu'à i . 6 1  p.  100 pour un rni?nie opérateur, 
et i.56 p. i00 entre les cieux. 

C'est bien ce que nous avions constaté, Aimé Girard et moi, cri 
1883, alors que j'étais son préparateur ,  et ce qui lui faisait écr i re  
dans son rapport  : 

a L'expérience m 'a  démontré, en effet, conibicn il est facile 
I de commettre, au poinl d e  vue de  l'évaluation du glulen 
n humide, des eh- iu rs  de 1 ou 2 p. 100, erreurs  résultant d u  
i degré de  dessiccation plus ou  moins grand que  le gluten subit 
I entre les mains d e  l'opérateur. D 

Ces exemples suffiraient 3 eux seuls a faire rejeter le procédé 
comme défectueux, et cependant, toutes les précautions ont étC 
prises pour q11e les conditions dans lesquelles nous nous ktions 
placks tous deux, mon préparateur et moi, fussent rigoureuse- 
ment identiques. Qu'adviendrait il s'il en etait autrement ? Quels 
écarts aurait-on alors à constater ? 

Ainsi que je l'ai toujours remarqué, et comme je vais le  mon^ 

ti2er, le degré de siccité et la triiipérature des mains ne sont pas 
les seuls facteurs qui influencent les résultats du dosage du glii- 
ten humide. II y en a d'autres, que  je vais passer en revue et  qui 
sont : 

La temperature d e  l'eau employée. 
Ide temps de repos du  paton avant le malaxage. 
La nalure de l 'eau. 
La durée d u  malaxage. 
Afin de les rendre comparables entre eux, tous 10s chiffres qui 

vont suivre proviennent de  l'analyse d'un même t;chte.itillon de 
farine. 

Cette farine, qui porte fréquemment I'estampilledu Marclié des 
farines Fleur de Paris. ne saurait  être suspectée et prise pour un 
produit de  composition exceptionnelle, choisi pour les besoins de 
la cause. Elle figure, au  contraire, parmi les incilleures rriarques 
qui alimentent le marché de Paris ; on iloit la considkrer comme 
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üne fa r ine  absoluii ient i r r ép rochab le  à t ous  les po in t s  d e  vue. 
Voici successivement les  d ive r s  résultats qu'on obt ient  en  se 

plaçant  dans  des condi t ions  diff6rentes.  

Influence de la température de l'eau. 

Euu  de soulce ù 5 degrés. 

A 
Gluten p .  ,100 
\---a 

huinide sec 
24.21 7 . 8 9  
24.18 7 . 7 7  
23.55 7.71 - .- 

Rloyenne.. ......... 23.98 7 . 8 3  
Ecart pour chacun.. . 1.41 0.15 

u 
6luten p. l O U  -- 

humide spi: 

23.16 7 .99  
211.21 7 .77  
24.57 7 . 8 0  -- 
28.98 7.79 

0.66 0.18 
Ecart entre les deux opérateurs. - En gluten Iiuniide 1 .OJ et 0.21 

en gluten sec. 

Eau de source a 15 degl'és. 
25.41 8 . 0 i  25.29 8.01 
24.69 8.04 23.35 8.13 
29.68 8 . 4 6  -- "2.02 8.07 --  

Moyenne.. . . . . . . . . .  25.26 b.Oà 23.29 8.07 
Eçart pour cliacun.. 0.99 O. t2  0.54 0:12 
Ecart entre Ics deux opérateurs. 0.87 et 0.15: 

E a u  de source à 2 3  deyris .  
26.16 8.28 
26.43 8.16 
26.67 8.28 --  

Moyenne. .......... 26.42 8.24 
Ecart pour chacun.. 0.51 0.12 
Ecart entre les deux opErateurs. 0.36 et 0.18 

Eau de source à 35 d t g r . 6 ~ .  
25.86 8.40 
26.61 8.52 
26.76 8.46 - - 

Moyenne.. . . . . . . . . .  26.41 8.46 
Ecar tpourchacun . .  0.90 0.12 
Ecart entre les deux opérateurs. 0.36 et 0.12 

Hécapitulation. 
Différence en poids 

d e 5 à 1 5 d e g r é s  ,.. + 1 . 2 8  +.0 .29  f 1 . 3 1  + 0 . 2 4  
de15  25 1) + 1.26 + 0.16 + 1.13 + 0.15 
de 23 h 33 n - 0 .01  + 0.24 - 0.27 + 0.17 

Augmentation totale de  : 2 .43  0 . 6 7  7 0.56 
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L'examen d e  ces cliiffres montre  que  c'est en opérant  h la 
tempéralure la plus basse, 5 degrés, qu'on obtient la teneur  la 
plus faible en gluten humide et en gluten sec. 

Au fur  et à mesure q u e  la température s'Alè.~e, la richesse 
aiigmenle, si bien qu'on arrive a avoir un  écart qui atteint 2 à 
91,4 p. 100 pour  les températures  extrêmes d e  3 et 33: degrés. 

On remarquera que, entre  les nombres obtenus pour  IFS tein- 
pératures de 15 e t  49 degrés, q u i  représentent, l 'une, la tempé- 
rature nioyenne de  l'eau d e  la conduite, et l'autre, celle adoptée 
récemment par  le  laboratoire des farines fleur, il y a une diffé- 
rence en plus dans les résultals qui  atteint 1 , 1 3  et  1,16 p. 100 d e  
glute11 humide.  

Le gluten sec s'est accru aussi régulihrement, atteignant un 
maximum de 0,67 p.  400, ce qui  est considérable. 

(A suiwe) 

Domse de la l&cithine dans le lait, 
Par hiM. F. BORDAS e t  SIG. DE R A c z ~ o w s ~ i .  

Le mode de  dosage de  la l&itliine, qiii  consiste à incinérer,  en 
présence du  carbonate de  potasse et de l'azotate d e  potasse, le ré- 
sidu de 1'6vaporation provenant de l'extraction éthéro-alcoolique 
d'une certaine quantité de lait évaporé à siccité dans des condi- 
tions convenhl-iles! a doser ensuite l'acide phospliorique à I'tltat 
de pyrophospliate de  magnésie et à multiplier la quantitS dosée 
par l e  facteur 7,27 ( i ) ,  nous semble présenter d e  nombreux 
inconvhients. 

La méthode est d'une application longue en ce qu i  concerne 
l'extraction. De plus, une partie de  I'acide piiospliorique des plios- 
pliatfis du lait peut être doske comme pliospliore organique, e t ,  
d'autre part, une  partie du pliospliore organique écliappe certai- 
nement a l'oxydation résultant de  l'incinération rendue dPlicate 
a effectuer par  suite de  la présence de  proportions notables de  
matières grasses. Enfin, l'emploi du facteur 7 , 2 7 ,  par  lequel on 
niultiplie le. pyropliospliate de  magnésie dosé, pour  évaluer la 
quantité de  Ikcithine, lie parait pas justifié. En effet: 

( 1 )  Dr STOXLASA, Hoppe-Seyler's Ze i t s chr i f t  fur phys. ch en^., 1897 t. 
XXI11, nos 4 et 3, p. 343 ,  Iton. DLISOW, Ibid,. 1900, t. XXX. 110 6, p. 403. 
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Dès lors, si  l'on ne  considère que  les trois lécithines oléoinar- 
garique, oléobutyriquo et  ol4opalinitique, on voit que  : 
1 de pgrophosphate d c  magnbsie correspond j. 7 , i Z  do lécithine oléomurgariq~~e.  
1 5,48 >. oleobutyrique. 
1 7,ûû oléopalrniiique. 

Si I'ori adrnet que  la graisse pliosphori'x du lait est constituk 
par de  la lkcithine oléoinargarique, le  facteur d u  pyropliospliate 
est 7 ,14 ,  nombre voisin de  celui de  Stoiilasa; mais. si l'on slip- 
pose, comme le font certains auteurs ,  que  cette Iécitliine est 
oléobutyrique, ce facteur devient 5,48, valeur bien éloignée de la 
precédente. 

En d'autres termes, chaque hypothèse faisant varier le coeffi- 
cient du  pyrophospliate, on obtiendra des proportions différen- 
tes de lécilhine, et,  comme il n'est pas possible, dans l'état der 
connaissances acluelles, de préciser la coiiiposilion de  la graisse 
phosphorée en question, il semble beaucoup plus rationnel de se 
contenter (le l'évaluation de l'acide pliosplioglyci:rique. 

La méthode de  dosage de I'acide pliosphoglyct5rique contenu 
dans le  lait  peut s'effectuer, d'une façon exacte el relativement 
simple, en suivant les indications auxquelles nous ont fait abou- 
tir  les recherches que  nous avons entreprises a ce sujet. 

Lo procédé consiste A extraire la graisse phospliorie di1 lait 
sans entraîner d e  notables proportions de  beurre  ; a former 
avec cette graisse une combinaison saline de laquelle on &pare 
les acides gras ; a oxyder complètement l'acide pliosphoglycérique 
ainsi sépare et  à doser ensuite l'acide phosphorique résultant 
de  cette oxydation. 

A cet effet, on verse 100 cc. d e  lait, en agilant continuellerrient, 
dans un  mélange compos6 de : 

xlcool il 1950. ............................. 100 cc. 
Eau dist i l lée. .  ........................... 100 cc. 
Acide &tique.. ........................ 10 gnuttes 

On obtient u n  coagulum se &parant très facilement par filtra- 
tion. On le laisse s'kgoutter ; puis, f e r x a n t  la douille de  I'enton- 
noir  au moyen d'un tube de caoutcliouc muni d'une pince, on 
verse h trois reprises diff6rentes 50 cc. d'alcool absolu chaud en 
laissant chaque fois un  moment en conlact e t  agitant avec un 
agitateur ou  une spatule avant de  laisser filtrer le liquide. 

Les trois fractions alcooliques provenant d e  ce traitement a 
l'alcool chaud sont réunies;  on distille, afin d e  chasser la plus 
graiide partie de  l'alcool ; puis on  acliève l'évaporation a sec au 
bain-m,irie. Le résidu est repris par une petite quantité de mé- 
lange Bthéro alcoolique a parties égales, quo l'on filtre. Le filtra- 
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tum est évaporé pour cliasser l'éther, puis saponifié par  la potasse 
ou la baryte. Le savon est décomposé par  l'eau acidulée à l 'aide 
de  l'acide azotique ; on  sépare les acides gras et l 'on concentre 
jusqu'i siccité, 11'6bullitiori; lefiltratum, qui coriticni. Iepl io~plio-  
glycérate de  potasse ou de  baryte, ainsi qu'une petite quantité de 
phosphate résultant de  la transformation d'une partie du  glycé- 
ropliospliate p a r  l'excès d'alcali. 

On ajoute alors 10 cc. d'acide azotique concentr;; on porte au 
bairi-marie, e t  l'on fait toiiiber dans le liquide du permanganate 
de potasse en poudre, par  très petites p i n c h ,  jusqu'à c e  q u e  le 
sel ajout6 cominuriique une  couleur rouge persistant pendant quel- 
ques minutes après l'addition, d'après lesindications deM. Cli. Ma- 
rie (1) ; on dissout l'oxyde de manganèse e n  versant lluelques 

1 
gouttes d'azotite de  soude au -; on chasse les vapeurs nitreuses 

1 O 
par I'él)ullilion, e t  il ne reste plus qu'à précipiter l'acide plios- 
plioriquc par le molybdate d'ammoniaque et ii le doser ensuite à 
1'8tat d e  pgropliospliate de  magn0sie. 

Eii o p h a n t  dans ces conditions, l'extraction de la lécithine est 
absoluinerit cornplbte, ainsi que l'oxydation de l'acide phosplio- 
glycérique. 

En multipliant la quantité de pyropliospliate de magnésie pesée 
par i,5495, on  obtient la proportion d'acide pliosplioglycérique 
contenue dans IOU cc. de lait. 

La quantité trouvée est toujours plus élevée par  oxydation 
qu'ail moyen de l'incinération. 

Actioii des s111fiCen sur les nitroprassintes . 
(r(.actioii ale lloeilelier), 

I'ar M. JUAN FAUES. 

Pour reconnaître les sulfites, on utilise la coloration rouge 
qu'ils communiquent a une solution d e  sulfate d e  zinc contenant 
un peu de nitroprussiate (le sodiurii. L'addition d'un peu de ferro. 
cyanure potassique augmente la sensibilité de cette r é  iction indi- 
quée l ~ a r  Bœdeker (2). 

On sait qiie la propriélé de produire I c i  coloration rouge appar-  
tient exclusivement aux suIlites cliiniiqi~ement neutres. Les sulfites 
acides, complètement exempts de sulfite neutre, ne la produisent 
pas. 

( 2 )  CH MAHIE,  Sur le dosage du phosphore dans les composis organiyues 
(Comptes rendus, 1899, 2': serriestre, p.  4 6 6 ) .  

2) Badekor, A n n .  der Chemze und IJharmacie, Ud. CKVII, 1SGi, p. 493.  
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Par conséquerit, pour la recherche d'un sulfite, il faut neutra- 
liser sa solution, si  elle est ac.ide, de préftirence avec le bicarbo- 
nate soiiique, dont l'excès enipéche moins la réaclion que le car- 
bonate neutre ; les alcalis sont contmires a la rkaction 

L'étude de  cetto réaction nous a conduit aux conclusions sui- 
vantes : 

i0 Les corps qui ,  par  leur action ~iiiituelle, produisent le corps 
rouge sont : le sullite et le nitroprussiate d e  zinc résullant de la 
double décomposition du  sulfate de zinc par le nitroprussiate so- 
dique. En effet: on obtient encore le  corps rouge en mettant en 
contact le riitroprussinte d e  zinc aussitôt précipité, lavé et humide, 
avec la solution d e  sulfite. En opérant de Ls façon ordinaire, la 
réaction est plus sensible en ajoutant à la soliition de  sulfate de 
zinc une plus grandequantité de nilroprussiate sodique que celle 
indiqub.~.  En tout cas, il convient que la  solution du sullite ne se 
trouve pas t rop diluée, car  cette réaction: qui est la plus carac 
téristique des sulfites, ri'est pas la plus sensible. 

Y La propribté de  former un corps rouge avec les sulfites n'ap- 
partient pas exclusiverrient au  nilroprussiate de zinc , elle appar- 
tient aussi aux nitroprussiates en général. En ajoutant 9 une 
solution de nitroprussiaie sodique un exces de sulfite sodique, la 
couleur rouge apparaît hgalernerit, mais elle se produit plus faci- 
lement avec les nitroprussiates insolubles, tels que ceux de riic- 
kel, de  cobalt, de  zinc, de manganèse, de cuivre, de catlniiuiri, de 
palladium, de  fer a u  ~riininiuiri ,elc. Er1 tout cas, le corps produit 
est rouge, arnorplie, assez soluble quand il est obtenu avez le sel 
[le zinc ou de  r n a n g a r i é ~ e ~ p e u  soluble avec le sel de  cadrniuin et 
presque ou totalei~ient insoluble avec les autres ; il est peu stalile, 
la dilution, les acides et les alcalis le détruisenl ; un excès de 
sulfile aiigmimte la stabilith ; saris un excès de sulfite, i l  est irri- 

possible de l'isoler. 
30 Le corps rouge est probablement un produit d'addition (J'un 

nilropriissiate avec le siiltite. En e fe t ,  le corps rouge se conduit 
sensiblarnent comme un mélange de sulfite e t  d e  nitroprussiate. 
Quandon veut séparer celui f o r ~ n e  par le nitroprussiate de  nickel, 
[luiest on  des plnssolublesetqui est r~ la t ivement  slable,on reiriar- 
que que, au fur et B mesure que le lavage par décantation écarle 
I'exc&s de sulfite, le corps rouge perd sa couleur. et. à la fin,il ne 
wale que du  riitroprussiate de nickel. Quand on procéde par filtra- 
tion, le iriénie résultat se produit : sur  le filtre apparait le riitro- 
prussiate, et, dans la liqueur filtrée, l'analyse ne découvre que du 
sulfite sodique daris los premières portions, avec uri peu de sul- 
fate dans les suivantes, a cause de I'oxgdatiori d u  sulfite pendant 
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la filtration. Les acides décomposent k sulfite comme s'il y était 
seul e t  laissent libre le nitroprussiate de  nickel. Les alcalis agis- 
sent seulement s u r  le nitroprussiate de nickel, qu'ils modifient 
aussi, comme si le sulfite ne l'accompagnait pas. On obtient les 
mêmes résultats avec les autres  produits rouges obtcnus par  les 
nitroprussiates m6talliques. 
4" Le ferrocyanure potassique, indiqué pour  rendre la réaction 

plus sensible, n'iritervieiit pas dircctcment dans la formation du  
corps rouge. L'action d u  ferrocyanure est trks irrégulière ; lors- 
qu'on opbre avec le nitroprussiate de  zinc lavé et humide,il  n'aug- 
mente pas l a  sensibilité et peut mérne la diminuer en transfor- 
mant l e  nitroprussiate d e  zinc en ferrocyanure. En opérant dans 
les conditions ordinaires, il précipite le zinc de l'excès de sulfate 
qui nuit. C'est à cause de cela qu'en employant une plus grande 
quantité de nitroprussiate sodique, l'action utile du  ferrocya- 
nure devient moins marquée. Celui-ci peut devenir nuisible 
s'il est employé en excès; il peut étre remplacé par le carbonate 
sodique, sans erclis, ou par  tout autre sel qui  précipite le  zinc, 
sans modifier la neulralité de  la solution ni réagir s u r  le sulfite 
ou sur  le nitroprussiate. 

Constantes capillitires des salutions sucrées, 

Par M. A. DEMIGIIEJ.. 

La Coininission impériale allemande d'étalonnage, ayant em-  
ploy6 la métliotle liytlrostatique pour  tl6terminer les tlensit8s d e s  
solutions de sucre pur  daris l'eau, s'est trouvée dans la ~ é c e s s i t é  
de mesurer les efforts capillaires exerciis par les liquidcs sur  les  
fils de subperision des plongeurs, afin de corriger les pesfies. 

Pour trouver ces forces ou tensions superfciellcs. la Comrnis- 
sion a fait usage de  la méthode Gay-Lussac, consistant à observer 
la hauteur de  liquide soulevée dans des tubes capillaires d e  dia- 
mètre connu. 

Afin ile dkterminrr ce rliarnbtre avec exactiturle, on pèse le tube 
parraitement s e c ;  puis on y introduit une colonne de mer -  
cure dont on mesure la longueur avec précision. Le tulie 6Lant 
de  nouveau pesé, la différence d e  poids fait connaître celui du 
mercure. On en déduit le voluine, puis le diamètre  du  cylindre. 

Lorsque ce diambtre est inférieur a un demi-millinié!re, on 
peut ncgliger le  poids d u  ménisque terminal d e  la surface du 
liquide soulevé dans IF: tube Entre un demi  millimètre e t  trois 
millirnbtrrs, il est nkcrssaire d'en t rnir  conipte, mais on peut 
alors regarder le  m6nisque comme liémisphbrique. 
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En dtisignant par  a la constante capillaire caractéristique 
d e  chaque liquirle, par r le rayon du  tube, par h la hauteur 
d u  liquide soulevé et par d sa densité, on  expr ime que l'effort 
exercé par le ménisque s u r  toute la circonfbrerice du  tube 2 x1.1 

est égal au poids d u  liquide soulevé qui cst : 

donc : 

telle est la formule dont la Commissi.on allemande a fait usage 
Pour ses expériences, elle a employé de  nombreux tubes, 

qu'elle a appliqués aüx qualorze solutions suivantes : 

(grammes de sucre dans 100 grammes d e  solution) 
0 ,0  -5 ,4  - 10, ' i -  15-5  - 20,O - 23 ,6  - 30,O-37,i - 

43,4 - 47,6 - 53,8- 57,O - 65,L - 65,8.  

II est inutile de reproduire  le tableau entier des  observalions : 
voici, a litre despkciinens, les r6sultats obtenus avec l'eau distillée 
a 18 degrés 8 : 

Numiiros 
des tubes 
- 
26 

Hauteur soulevée 
en milliriietres 

- 

22,25 
19,06 
18,88 
i5,% 
13,32 

Rayon5 des  tubes 2 u 
en rriilliriibtr~es 

- - 
0,660 14.83 
0,768 44,84 
0,776 14,i?5 
0,915 14,87 
1,084 14,83 

On voit que  les valeurs de  2 sont t r t s  coneordantcs ; on peut 
en prendre la moyenne 14,84 comine suffisamni~rit exacte et. 
adineltrc cc = 7,4:. En multipliarit ce nombre par  x = 3,4416, 
on rapporte la consiante au diamBtre du tube.  et l'on trouve ainsi 
23,3% à la température de 18 degrés 5.  

M Delacliarial a donne le noinlire très voisin 2 2 , 8 4  a la tenll)é- 
rature de 45 degrCs; c ' e ~ t  la valeur officielle qui sert pour la 
eoristrucrion des alcooniètres fiaansais. L ' k a r t  entre les deux nom- 
bres est absolurnent négligeable, puisqu'il ne s'agit que de cor- 
rection. 

Après une discussion trés compléte de ses expériences, la Com- 
mission allemande a dressé une table qui fait connaître les cons- 
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- 337 - 
tantes capillaires de Loutes les solutions sucrées pour  la temp6- 
rature de 4 5 degrés. 

11 ne faut pas oublier que tout ce travail a été fait en rappor- 
tant la proportion d e  sucre dissous A 100 gr. de solution et non 
pas A 100 cc., comme il est d'usage en France Pour utiliser cette 
table avec notre mode habituel d'évaluer la concentration, i l  est 
donc  nécessaire d 'opérer  une conversion d'unités. On la trouve 
toute faite daris les tables de Windisli, et l'on obtient ainsi le 
tableau suivant : 

I ' n o ~ o n ~ r o i r  P R O P O ~ T I O S  / /  de sucre 1 / /  de sucre 

!II. Surre  vierit de  publier un travail sur  l'analyse microclii- 
mique des alcaloïdes j l), dans lequel i l  arrive aux mêmes con- 
clusions que celles que j'ai d é j i  iriiliqiiées (2) .  

( 1 )  Voir Amales de chimie analytique, 1902, p. 305. 
(2 )  Voir Annales de chimie analytique, 1901 ,  p.  206 e t  188, e t  1902, 

P .  12s. 
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M. Sur re  m'aurait  fort obligé en citant mes recherches. J'ai, 
eri effel, employ6 les mêmes  réactifs q u e  ceux qu'il indique, et 
l a  seule différence à relever entre  les rosultats que j'ai publiés et 
ceux qu'il  publie maintenant se borne A ce qu'il a joint a I'exa- 
men en lumière simple a n  examen en lumière polarisée, qui ne 
lui à rien donné d e  caractéristique du  reste, attendu qu'il est 
contraint, e n  résumé, à adopter  mes conclusions. 

J e  ferai remarquer  que  j'ai été le preiiiier a mettre en doute 
les réactions inicrocliimiques en ce qui concerne les reclierclies 
toxicologiques et a montrer  combien imprudentes et injustifiées 
avaient été les conclusions tirées autrefois des travaux de 
RI. Popoff. M. Surre confirme purement  et simplement mes 
recherclies. 

Nouvenax npplireils pour l'nnalysto, 

Je  crois int6ressant de  faire connaître aux chimistes q u i  
s'occupent d'analyse deux appareils de  laboratoire qui me 
paraissent susceptibles de rendre  des services dans la pratique de  
certaines analyses. 

Le premier de  ces appareils ( 4 )  est un bouchon de  verre rodé, 
s'adaptant sur un ou plusieurs ballons d i  

Fig. 1. 

verre. Ce bouclion est muni ,  comme le 
montre  la figure 1,  de  deux tubulures. 

Avec cet appareil ,  on évite l'emploi de 
bouclions de  caoutcliouc, qui sont non seu- 
lement  sujets une prompte détérioration, 
mais qui  aussi peuvent conduire, dans cer- 
tains cas, à des résultats erronés. Ce ùou- 
clion d e  verre est parfaitement approprié 
au  dosage d u  carbone tolal dans les fonles, 
par  la méthode Wyborgli, au moyen des 
acides cliromique et  sulfurique ; au dosage 
du  soufre dans les fontes et les aciers par 
la méthode Rollet-Campredon, etc. 

Employé d'une façon courante, il est 
beaucoup plus iconomique que le bouchon 
e n  caoutcliouc a trous, qui  se détériore trés 
vite, surtout s'il est soumis simullanément 
aux vapeurs acides e t  a la cllaleur. 

(1) Ces appareils sont co~istrui ls  par la ruaison F. Verbicae, 47, rue du 
hloli~iel, à Lille.  
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11 permet une fermeture hermétique, c a r  sa partie rodée, 
légèrement conique, est très haute (20 millim.).  

11 s'enlève très facilement du  ballon, surtout si le dosage per- 
met de le graisser légèrement avec de la vaseline. Si I'ari rie peut 
pas graisser le bouchon, de peur d'introtluirc des iriatikres orga- 
niques (comme dans le  dosage du  carbone total dans les fontes), 
il s'erilkve n h i n o i r i s  facilement du  ballon, aprbs refroitlisse- 
ment ; ce refroidissement peut ê t re  accélBr6 par 1'Pcoulement d'un 
liquide froid introduit par  l'une des tubulures. 

Avec ce bouchon,on peut effectuer le déplacernenl de  l'air ct 
des gaz contenus dans le  ballon, 
par un au t re  gaz arrivanl sous 
pression. La purge totale de- 
mande évidemment un  peu plus 
de temps qu'avec un tube tl'ab- 

r 

duction plongeant jusqu'au 
fond du  ballon ; néanmoins, le  
d4placemerit du  gaz est (:uni- 
plet au bout de peu d e  temps, 
par suite d u  remous produit 
dans le ballon par le gaz pur-  
geur qui y arr ive sous pression. 

Etant donné sa légère coni-  
cité, ce bouchon peut s'adapter 
sur plusieurs ballons rodhs, A 
la condition que ceux-ci aient 
la mème conicité et un diamè- 
tre moyen extkrieur à peu prks Fig. 2. 

semblable, c e  que  le fabricant peut facilement r6aliser. 
L'autre appareil, que je  crois inthessant  à signaler, est un 

entonnoir A séparalion et a robinet, pour  écoulement de  liquide 
combine avec arr ivée de gaz, par  un tube oblique soudé a la 
queue d e  l'entonnoir. 

Avec cet appareil (figure 2): on remplace avantageiisemcnt 
les bouclions en caoutcliouc a trois trous pais des bouchons 
à deux trous, cd qui constitue une réelle économie, car les bou- 
chons percés a trois trous ne rksistent pas longtemps a l'usage. 

Cet entonnoir spécial présente, en outre, l'avantage de  pouvoir 
s'adapter sur  le ballori i bouclion cn verre, rodé, creux et 
11itul)ulé ; dans beaucoup de cas, il en est le complément indis- 
pensable. 
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ICeven~licatloo de pi-ioi-ité H prupns de la recherche 
da: la I I I R P ~ ~ I - ~ I I ~  pmm la i*ééinulnion du I~eiirre 
dans le lait écréimé, 

On annonce qu'un jeune chimiste vient de  découvrir un nou- 
veau procédé de recherche d e  la margarine par  réémulsion du 
beurre  dans le lait écrémé. Je  réclame absolument la priorité de 
cette id0e. J'ai déposé e n  bonnes mains un  vieux livre d'expérien- 
ces où, entr'aulres recherches: se trouvent consignées wlles 
que j'ai faites en août 1896 concernant la réémulsion du beurre 
suspect. J'avais alors constat; que  le beur re  naturel se rééniul- 
siorine plus facilement que  la margarine dans le lait écrém4 con- 
venablement cliauff6. Cependant, en réérnulsionnarit le  mélange 
des deux graisses, une partie de la margarine est entraînée par le 
beurre  et. l'on a une perte. Je perdais environ hO pour 100  de 
la margarine ajoutée. Ou n'observe netlement ce curieux pllé- 
noméne qu'avec le beurre  frais ;  mais s'il est acidifié, au lieu 
d'une séparation des deux graisses, on  obtient une crème, dont, 
par le chauffage, on peut encore séparer de la margarine; mais 
la perte est encore plus grande. J'ai clierclié à tourner la difficulté 
au  moyen d e  lait alcalinisé ; les résultats, a u  point de vue quan- 
titatif, n'ont pas été satisfaisants. J'ai alors abandonné les essais 
faits avec le lait écrémé e t  je les iii continues avec des solutions 
alcalines ayant la densité moyenne à 1 7  degrés. J'ai obtenu parfois 
des séparations très net tes;  mais il m'est aussi arrivé que le 
beurre  montait et que la margarine descendait. J'ai alors rcmis 
ces exptiriencrs à de  meilleurs rrioments. 

Je souhaite que d'autres réussissent mieux que  moi. 

REVUE DES PUBLICATIONS FRANGAISES I 

Préparation des solutions tltrées ti'acldc: sulfuri- 
qiic au iiiayeii de 1'éiecti.olysc. - DAUVÉ (Journal 
dl: plmmncip et  de chimie du 15 juillet 1902). - Comme i l  est 
possilile, avec la méthode électrolytique, de  dosr r  trhs exacte- 
nient le cuivrc daris une solution d e  sulfate de cuivre, aprbs 
l'avoir fait déposer s u r  la cathode, on a pensé qu'il klait possi- 
ble d'obtenir des solutions d e  SOLHP exactement litrées. Or, i l  
est impossible d'obtenir ainsi des solulions de titre voulu, attendu 
que les solutions de sulfate de cuivre dépourvues d'acide sulfuri- 
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rique l ib re  donnent naissance à un  dBpOt non cohérent, forrnk, e n  
partie, de sous-oxyde de cuivre;  même avec d e  faiblrs courants, 
la cathode se recouvre de  sous-oxyde de cuivre cristallisé; c e  
n'est que lorsque la liqueur est devenue acide que  le  cuivre se 
dépose à I'ktat de  pureté ; on  voit donc qu'il est impossible, en 
d6terrriiriarit I'augirieritation de  poids d e  la cathode, d'obtenir l e  
titre exact de la solution restante. 

l%ésction colorée, des sels tl'oi*aniuni et de l'eau 
oxrgéni-e. -M. J .  ALOY (Bu l l .  S o c .  chimique du 20 juillet 1902, 
p. X k ) .  - Lorsqu'on ajoute à un conipose d'uranium d e  l'eau 
o x y g t h k ,  puis du  carbonate de  potasse solide ou en solution 
trbs concentrée, on obtient uni: solution présentant une belle 
couleur rouge. Cette r6actionest générale et  s'applique, non seuie- 
men1 aux sels jaunes, mais aux composés uraneux et même aux 
oxydes anhydres. Toutefois, dans c e  dernier cas, il est préférable 
de transformer d'abord l'oxyde e n  nitrate, en le  traitant par  
Az03H. Cette réaction se  produit aussi en présence des métaux 
dont les sels donnent, par  le carbonate d e  potasse, un  précipit8 
insûluble. 

Le bicarbonate de  potasse ne peut remplacer le carbonate et  
donne, dans les r n h e s  conditions, une liqueur jaune qui devient 
rouge lorsqu'on la chaulf?. 

On peut augmenter la sensibilité de la méthode en utilisant la 
propriété que possiide le cornposé rouge d'étre insoluble dans 
l'alcool. Dans cc bu t ,  on ajoute A la solution trois fois son volume 
d'alcool, et l 'on obtient un  prkcipitk rouge qui se rassemble rapi- 
dement au fonddu vase. 

La inênie rdaction se produit avec I'eau oxygénCe. On traite un  
sel uranique, I'azotate par exemple, par du  carbonate de potasse 
ajoulé en quantité suflisantc pour rcrlissoutlre le précipité qui  SC 

fornie tout d'abord. L'addition d'eau oxygénée à cette solution 
développe une belle coloration rouge. Pour dPceler des traces 
d'eau oxygénée, il vaut mieux faire une solution de  nitrate urani- 
que dans l'alcool à 9S0. puis ajouter quelques gouttes d u  liquide a 
examiner et des cristaux de  carbonate ; on obtient ainsi un pré- 
cipité rouge. 

Le papler ii. filtrer, canne d'erreur en cliliiile ana- 
l y t i q u e .  - M .  RIANSIICK (Résiim& d'une communication faite à 
Société d c  pliarmacie de  Paris dans sa séance d u  4 décembre 
190 1 ) .  - On sait que le papier a filtrer, qui renferme de la cel- 
lulose, se comporte comme la cdlulose el le-même et  coinine les 
étoffes et fixe les matikres colorantes avec lesquelles il est en con- 
tact. Une fixation analogue se  produit avec certaines substariçes 
cliiiniques. 
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M .  Mansier a jeté sur  un filtre d e  papier ,  lavé avec IICI, puis a 
l'eau distillée jusqii'h réaction neutre, une solution normale de 
soude ; la solution filtrke a été titrée avec l'acide sulfuriiliie nor- 
mal ,  e t  BI. Mansier a constaté qu'elle avait perdu 1/20 de son 
titre ; avec les solutions plus étendues, la perte est eiicore plus 
considérable; elle peut atteindre la moitié avec une solution 
centinormale. 

On constate le rnérne pliénomène en plongeant une feuille de  
papier à filtrer dans une solution tlécinormale d e  soude ; si l'on 
expriiric cette feuille, on remarque  que le titre de la solution 
s'est abaissé de 4 7  p .  100 ; avec la solution centinormale, on 
atteint 50 p. 100.  

1.a mkme fixation se prodilit avec la potasse et  I'arrirrioriiar~ue, 
et aussi avec les bases alcalino-terreuses, telles que  la cliaux et 
la baryte! ainsi qii'avec les carbonates alcalins. 

Certains sels, comme le chlorure d e  sodium, sont sans action 
sur  le papier ; avec le chlorure de calcium en solution à 211  000, 
on ne constate aurune perte de clilore, mais le dosage du calcium 
montre  que le inétal est fixé dans la proportion d 'un  cinquième. 
Avec le sublimé, la perte de  mercure est d'un quart ,  tandis que 
celle d u  chlore n'est que d'un vingtième 

L'acide phénique parait également se  fixer sur  le papier ; il en 
est de mème des soluiions d e  sels d'alcaloïdes; .une solution de 
chlorliyrlrate de morpliinc au millième, apres filtration, perd 
22  p. 100 de  son t i t re ;  la perte est à peu près  la méme avec les 
solutions (le sels de  quinine, d e  sulfate de  stryclinirie, de  sulfate 
d'atropine, de  nitrate de pilocarpine, (le clilorhydrate de nar- 
céine. 

La méme fixation se produit avec le coton, qu'on emploie sou- 
vent pour reniplacer le papier dans les filtrations. 

Méthode génCrde d'analyse des enontclimuco mn- 
nnîac t i i rkn .  - M. C I I ~ ~ K E A U  (Bull. de l 'A ssoç d p s  dPzles d e  
Fre'my, I l r o i ,  p. 447) .  - La gomme élastique ou caoutcl~ouc est 
combinée h une certaine quantité d e  soufre pour  einpécher les 
objets manufacturés (le s e  déformer et d'adhérer aux objets voi- 
sins, tout en conservant une certaine elasticité; on  obtient ainsi 
les caoutclioiics vzilcan~sil's et les d i m i s ,  ces derniers Ctant les 
plus riclies en soufre combiné et  les plus fermes. Outre la 
gomine et le soufre, plus ou  moins ronibinés, et les matik- 
res colorantes (ocres, outremer,  vermillon), les caoutclioucs 
rnanuîacturés peuvent renfermer des substances étrangPres, des- 
tinées a leur comiriuniquer certaines propriétés correspondant à 
des emplois spéciaux, ou  ajout6es dans le but tl e n  diminuer le 
prix, aux dépens, le plus souvent, d e  la qualité. 

Les matières etrangères qu'on rencontre le plus souvent sont : 
la cliaux, la crdie, le plâtre, l 'oxyde d e  zinc, le  sulfate de 
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baryte, Ic talc, le kaolin, la litharge, le minium, Io carbonate de  
plomb, les caoutclioucs régénérks: les façlices ou huiles siccatives 
épaissies par une cuisson prolongée avec des oxydants ou par u n  
traitemenl au chlorure de  soufre, des petites quantités d'huiles 
insaponifiablrs (huiles iiiiiiérales ou de résine) accompagnant 
certaines sortes de  factices et la plupart des caoutchoucs r é g h é -  
r6s ou  ajoiitks pour  faciliter le malaxage. On ajoute plus rara- 
ment de  l'amiante, d u  mica, de  la fécule, des râpures  de liège o u  
de cuir,  des  fibres, de  la plombagine, de  la poiix. Les durcis  
peuvent, en plus, étre mélangés d'asphalte, de résilie, d'ozo- 
kérite.  

11 est utile de  soumettre les échantillons divers essais pliysi- 
ques (traction, compression, solubilité) et, notamment, à l'action 
de  la chaleur sèclie a i 3 5  degrés, puis de  l'eau à 170 degrés, 
comme l'ont indiqué MM. Lobry d e  Bruyn e t  Von Leent (i) : les 
caoutclioucs d e  bonne qualité résistent a ces épreuves sans 
perdre trop sensiblement leurs qualités primitives ; les sortes 
inférieures, qui contiennent plus ou  inoins de résines natui3elles,de 
factices et d'autres adultérants, perdent leur Slasticité, devien- 
nent cassantes ou  poisseuses Cette  nét th ode est appliquée, 
parait-il, dans la marine anglaise. 

L'étude chimique des caoutchoucs inanufacturés es1 assez 
complexe, étant donné le  grand nombre de siibstances qui peu- 
vent étre ajoutées h la gomme e t  la composition plus ou ~ n o i n s  
mal dkfiriie de  cette dernikre et  de  certaines matibres étrangeres; 
l'analyse ne peut s'effectuer qu'avec une certaineapproximation, 
les diffërents composants du  mélange considéré étant souvent 
très difficiles a caractériser ou à séparer les uns des autres d'una 
façon absolue ou  sans altération; le cliimiste doit interprkter ses 
résultats et ne pas se  contenter des cliitfres brutaux obtenus expé- 
rimentalement. 

iïous avons cherché, dans la rnélliode générale suivante, à 
englober le plus grand nombre d e  produits Strangers; elle peut,  
par  suite, ê t re  sirnplifi6e dans beaucoup de cas. 

\ 1. Vérification de l'honiogeneite Çe7ldres.- Analyse qualitative 1 des matibres minérales. 
II. Solubilite dans  l'alcool (matières résineuses et  grasses). 

111. Uosaye du soufre total et des matières mintkales. 
IV.  Trai tement  ci l'aczde acetique (lalui et s z~cn i  (ÇaO, craie, 

ZnO, PbC03, minium, alcalis...). 

(1) Chemiker Zeilurrg, lillJb, p.  309. 
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A. Délernzination du soufre de l'outremer et des sulfzwes alla- 
puoliles pur l'ucide ucitique. 

B .  Traitam~nt à NaOH alcooliqz~e (factices, matières rési- 
neuses, soufre libre ou  combiné aux factices). 

B' T~ai i~men t  à L'acétone (huiles insaponifiables, piitro- 
Iène). 

8" Traitement a la nitrob~nzine, ù froid (asplialtérie). 
Bu' Traitement à l'éther d e  ph-ole (gomme non vulcaiiisée, 

paraffine). 
a) Dosage du soufre combine' ri la gomme et aux matié- 

res vrznirales. 
b )  Traitement à la  nitrobenzine, ci ckaud. 

Domye du soufre combmi a i ~ x  mntières minérales. 
iMatiéres dzverxes minévales et organiqu,es. 

V .  Ilosuges dzvers : Acide carbonique. - Mercure. 
1. Homoginéité. - On vérifie l'homogénéité d u  produit en p r é  

levant plusieurs écliantilloris, dont on détermine la densité et  la 
teneur en cendres;  les résultats trouvés doivent concorder serisi. 
blemant. 

Densité. - Suivant le  volunie des écliantillons, on  détermine la 
densité par la métliode hydrostatique au moyen d'un lest, par 
immersion dans l'alcool plus ou moins diliik, ou  par  la mkthode 
d u  flacon, en ayant soin de  porter à 1'6hullition l'eau dans laquelle 
baigne le caoutcliouc ou de laisser le flaciin et son contenu pen- 
dant quelque temps sous une d o c h e  ti vide pour  enlever les 
bulles d'air.  On peut déterminer la densité s u r  un échantillon 
assez volumineux, puis sur  des parties de  ce même Acliantillori, 
parties réduites en petits fragrrierits, afin de déceler la mauvaise 
répartilion de la charge ou  l'existence de  ponlies d'air, de  souf- 
flures. 

Certaines administrations exigent que la densite du produit 
soit coinprise entre 0,919 et 0 ,936.  

En dehors d e  l'homogénéité, sauf le cas d'une densité dlevée 
dénotant une cliarge minéra !~ ,  cette détermination ne présente 
pas grande valeur au  point de  vue d e  la qualitii ou  de l'addition 
d e  matibres btrangères ; la détermination des  cendres donnera 
des indicatioiis plus précises sur  la présence de matières rnin4ra- 
les, à moins d'être en présence d e  produits volatils à la calcina- 
tion (vermillon); quant aux matibres organiques, elles doivent 
être recherchées spécialement. 

Cendl.es. Analyse qualitat~ve des matières minévales. - On place 
un poids d o n n é ~ d e  caoutcliouc dans un creuset de  porcelaine 
assez vaste, dl: forme basse, a large ouverture et  muni d'un cou- 
vercle; on chauffe doucement en enflammant les gaz combusti - 
bles qu i  se dégagent; aprks extinction de ces  gaz, on aclikve 
l'incinération à l'air libre, à tempkrature aussi basse que possible, 
et l'on pkse le résidu. La détermination des cendres donne sensi- 
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blement, d'une façon rapide, la teneur en matières minérales 
des caoutchoucs peu cerirlreux ou cliargés de talc, de kaolin, (le 
silice,d'cicres; les résultats seraienterron6s pour des échantillons 
rcnferniant des produits altérables par la calcination (cinabre, 
caibonatr e t  oxydes de ploinb, etc.).  

Quand la densitcl: ou la teneur en cendres est élevée, il faut pro-  
ckder à l'analyse e t  au  dosage des matières minérales. 

Xous charbonnons simplement une prise d'essai et déterini- 
nons qualitativement les matières minérales dans le  rksidu, puis, 
coinme nous I'intliquons plus loin, nous dosons en bloc les 
matikres solubles dans l'acide acétique dilué et sucré,  les matié- 
res insolubles et séparément le soufre coriibirié aux matières 
minérales, les bases, la silice, l'acide carbonique, etc. 

11. Solubiliti d o n s  l'alcool. - Un épuise un poids connu de 
caoutchouc par l'alcool froid, ou à chaud en filtrant après  refroi- 
dissement; on évapore l'alcool et l'on pèse l 'extrait .  

Tout éclianlillon donnant plus de 2 p.  100 d'extrait alcoolique 
peut ê tre  considéré comme renfermant une trop forte propor- 
tion de niatiéres grasses ou  résineuses et  par suite additionné d e  
résine, de poix, d'asplialte, d'liuilc de résirie ou  comme un  
caoiitelioiio de qualité infkrieure ; cet essai prélirninaii'e sera cor- 
roboré par les traitements à la soude alcoolique et  à l'acétone. 

Ill. l)oso,qe du soutre total r t  d ? s  mntiews miuirales. - Le procédé 
le plus pratique pour le dosage du soufre total (soufre libre et 
soufre combiné à la goinme, aux factices, aux matières niinéra- 
tes, 09  renferin6 dans l'asphalte), préeoriisé par  le docteiir Hen- 
riqubs ( i ) ,  consiste a projeter par petites portions i gr.  environ 
de c~outc l iouc  dans 20 cc. d'Az03H pur, en reglant le chaulyage el 
l'addition de gomiiie de  façon que  I'dttaqiie reste vive sans 
sleml)aller. L'aitaque terminée, on 6vapoi.e à consistaiice siru- 
peuse ; on ajoute 10 ce. d'AzO" ; on évapore It nouveau, puis 
on ajoute un niélange en poudre line d e  5 pdrlies de carbonate 
de soude et 3 parties de salpêtre; la masse, h i ~ n  malaxée, est 
séchée au bain-marie et inlroduiti: dans un crousat de platine ; 
un(: ;)etite qiiarilitb de rric$larige oxyrlant est ciriployée pour net- 
toyer la capsule, puis versée sur le contenu du creuset ; il fauteri 
tout environ 5 gr.  de sels alcalins; oii couvre le  creuset avec son 
couvercle ; on cliaufe progresçiveincnt jus qu'A fusion complète ; 
on laisse refroidir ; on reprend par l'eau et  on filtre ; la pluparl 
des métaux lourds restent s u r  le tiltre sous forine d'oxydes ou de 
carbonates ; le soufre passe dans la liqueur a l'état de sulfate 
alcalin, avec la silice et  le cliroine, le cas échéant. On peut ainsi 
doser, par les méthodes connues, les diverses bases, la silice, 
en même temps que  le sulfate formé. 

Il'ous nous sommes servi avec avantage de  la bombe Mallier 

(1) Zei f sch .  /'ür aug, Chemie, 1899. 
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et, par mesure de  prdcaution, on  traite à nouveau la gonime par  
la soude alcoolique pendant une Iieure ou deux ; on chasse 
l'alcool et l'on rpprend à deux ou trois reprises par l'eau bouil- 
lante, en décantant chaque fois s u r  le filtre ; le  résidu est lavé à 
l'eau, jusqu'à ce que le liquide ne présente plus de rkaction acide. 
On sèche k 105 tlegrhs et !'on pèse. 

Par ce traitement on  enli?ve les factices, les matières grasses 
saporiifiables, le soufre l ibre ,  la poix, la r k i n e  et  les substan- 
ces rksiniformes naturelles accompagnant le caoutchouc daos la 
gomme D'après H e n r i q u k ,  [lui a prbconisé ( 4 )  un  traitement à 
la :ourle alcoolique. les caoutclioucs purs perdent ainsi 0.9 ,à 3,s 
p. 100, en moyenne 2 , s  p .  200; dlapri:s Terry (2) et  Lobry de 
Bruyn ( 3 j ,  la perte de  poids des gonimes ainsi traitées serait 
très variable et pourrai t  s'élever, dans certains cas, jusqu'à 
4.0 p. 100 (1).  Les gomrncs les plus estirnies donnant une faible 
perte de  puiils, on peut, saris considQrer la partie soluble comme 
e~senliellernent formre de matières qjoutées frauduleusement, 
classer comme d e  qualité infkrieure les échantillons perdant 
pliis de  8 à I O  p .  1)O par ce traitement. 

B' .  7 T r t i f ~ m e ) z t  a l 'aci tone.  - Le résidu B est traité pendant quel- 
ques rninutr:~ par l'acélnne bouillante, dans une fiole relibe à un 
rifrigkrant ascendant, aprks refroidissement, on filtre et on lave 
lc résidu avec de I'acétorie froide. Le liqui(le.acétoriique est dis-' 
tillé, ct l 'extrait est repris par I'étlier ; on filtre ; on évapore 
l'éther ; or! sèche et l'on pèse. On obtient ainsi les huiles insapo- 
nifial~les, les Iiuilcs minérales 0'1 de  résine, mêlées d'asptislténe 
si 1'i:cliantillori reriferine de I'asplialte 

8' . T m i t m e n t  ti la nitl-O-benzine à f ro id .  - La partie é p u i f i e  par  
I'acktûne es1 mise en digestion pendant une Iieure environ avec de 
la nilro-benzirit: froide, à raison de 30 cc. pour 1 gr . .  d'après 
Benriquès; on filtre e t  l'on espr ime  la gomme avec uri agitateur; 
on lave avec la nitro benzine froide; puis on inet la gomme 
dans de l'eau bouillante pendar t quelques instants, afin de chasser 
les dernieres traces de nitro-benzine ; on fillre en recevant le 
résidu s u r  le filtre ; on s&clie et l'on phse. Le restant de  l'asphalte, 
asphalte naturel ou asphalte arlificial p r iparé  avec des brais de  
goutlron de h o u i l l ~ ,  passe en solution dans la nitro-benzine avec 
un peu de  gomme. Les caoutclioucs non ~ulcan isés  perderit 
ainsi de  1 à 2 p. i00,  les caoutclioucs vulcanisés 3 p. 100 e n  
moyenne, jusqu'à h p.  100 ; pour lesdurcis,  la perte est un peu 
plus faible. 

B"'. ï ' ) a i i ~ m e n t  Ù I 'éll~er d e  p t ' t i d e .  - La gomme, dbbarrassée de 
l'asphalte, est mise à digkrer daris I'étlier de pétrole, le cliloro- 

(1 )  Chemikw Zeitung, 1 8 9 4 .  
(2 )  Joum. Soc. Chem. Incl., 1889 ct 1892 
(3 )  Chemiker Zeitung, 1894.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



forme ou la  benzine légère; le dissolvant enlève la paraffine et  
la gomme non vulcanisée, si  cettc dernihre était en proportion 
notable, la nitrolierizirie en ayant dhjh dissous ; or1 filtre; on éva- 
pore le dissolvant et I'on phse l'extrait, ou bien l'on shclie et I'on 
pèse la partie insoluble. 

a) Dosage du soufrecon~bine à lu gomme et au.c mntibres minerales. 
- Un nouveau dosage d u  soufre sur  une part ie  aliquote du risidu 
obtenu en B"' donne directement le soufre combiné au caout - 
cliouc e t  aux matibrcs minérales et, par  différence avec le  dosage 
prticbdcrit, le soufre l ibre  et  cornhinii aux f x t i r e s  iiu coriteriu 
dans l'asphalte. (1)'aprés Helm, les asphaltes renferment de 8 a 
11 p .  400 de  soufre combiné a la matière organique e t  de 0 , 3 6  A 
0 , 4 0  p. 100 avec les bases ) 

b ) .  TI-aite~nrnt à la nitrobenzine à chaud. - Une partie aliquote 
d u  résidu obtenu en B"' o u  une nouvelle prise d'essli, traitSe 
par  I'acidç acétique dilué et sucré, si l'échantillon renferme des 
substarices solubli~s, est mise e n  digestion pendant une heure 
avec d u  clilorofosme ; on ajoute de la nitrobenzirie e t  l'on chauffe 
au rkfrigérant acendant. D'après Carl Otto Weher ( i ) ,  il faut 3 cc. 
de  chloroforme et 50 cc. de nitrobenzine pour  3 gr. de gomme. 
I,e clilorof'orine gonfle la gomme et abaisse le point d'ébullition 
de la nitrobenzine, qui ,  einployie seule, agit trop énergiqiie- 
ment  et attaque la molécule avec pro[luction de  charbon.  Au 
bout d'une heure environ d'ébullition, on laisse refroidir ; on dilue 
avec l 'éther et I'on filtre ; on lave sur  filtre a la benzine ; à l'éther et 
on sèche à 105 degrés et I'on pèse le résidu. Ce réisidu contient les 
niatiéses minérales insolulriles dans l'acide a c é ~ i q u e  dilué (talc, 
kaolin, mica, sulfate de  baryte, ocres, sulfures d'antimoine et  de 
mercure,  le sulfure et le sulfate d e  ploiiib ajout(% ou forniés en 
petites quantitks pendant 1ii vulcanisation) et quelquefois de la 
plombagine et des matières organiques (fibres, râpures  de liège ou 
d e  cuir).  I I  peut arriver, avec des caoutclioucs très cliarg6s ou 
fortement vulcanisés, durcis ,  que  la filtration se  fasse mal ; dans 
c e  cas, on ojibrera sur  diverses prises d'essais; les solutions étli~!- 
rées seront décantées le mieux possible aprbs repos, et,  su r  les 
divers résidus, on prochdera : à un examen microscopique pour 
caractkriser les fibres; à un dosage d'azote pour  caractériser le 
c u i r ;  à une calcination après  traitement a l'acide nitrique et éva- 
poration pour  doser en bloc les matières minérales insolubles. en 
tenant compte que lc cinabre se volatilise et  que les sulfures de 
ploirib et d'ariti~iioirie sont trarisfornit?~ en PbSW et Sb20' ; à un 
dosage du soufre combin t  aux matières minérales, ce  qui ,  par 
différence avec le dosage a ) ,  donnera le  soufre coinbiné au 
caoutcliouc . 

Acide curbonigue. - Les caoutclioucs renfermant souvent des 

(11 Zeitsch. für ang.  Chemie, 1899, et  Moniteur Quesneville, novci~ihre 
1899. 
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carbonates dans leur charge,  il es1 utile de doser l'acide carbo- 
nique. Daris un  ballon surmonté d'un réfrigtlrarit, on attaque à 
cliaud, par IlLl a u  AzOW d i l u k ,  un  poids coririii rie caoutcliouc 
trbs finement divisk; les produits de  l'attaque passent dans des 
tubes a ponce au sulfate de cuivre et  a ponce sulfurique, pour  se  
débarpasser de  l'hydrogène sulfuré et de  la vapeur d'eau entraî-  
née, puis dans des tubes à chaux potassée où se fixe l'acide car- 
borique ; on  tltitermine I'augrrieritatiori de poids de ces derriiers 
tubes. Avec les caoutclioucs peu vulcanisks, I'attaqiie se fait quel- 
quefois mal, la gomme s'opposant a I'aclion de I'acide sur  les 
carbonates; dans ce cas, on épuise préalablement l'écliantillon 
par le mélange d e  chloroforme et de  nitrobenzine a cliaud. Si l e  
résidu es1 pulvérulent, exempt (le goinme, on peut l'attaquer a 
froid par l'acide e t  doser I'acide carbonique volumdtriqueinent, 
en remplaçant l'eau d u  calcimétre par  une solution diluee de sul- 
fate de cuivre. 

Cinabre oic vermidon. - Le cinabre ou  le vermillon se rencontre 
dansles caoutclioucs dentaires, dans des eaoutc,liuucs durcis lins 
(statiilite) ; ils coinmuriiquent a ces caoutclioucs une nuance rouge 
vif. Quand la nuance fait supposer la prksence du vermillon, 
on recherche et  l'on dose le mercure par voie skclie sur  le résidu 
du traiteiiicrit & chaud par le cliloroforme et  la nitroberizirie. 
Les autres colorations rouges peuvent être obteriues avec des 
ocres, du minium, ou de  préférence avec. du sulfure d'an- 
timoine. 

c;om!ne nous l'avons dit précédemment, la marche généralc 
que nous venons d'exposer peut être siriiplili6e dans bien des 
cas, mais elle peut ktre complél6c par des essais supplémentaires 
(examen de  la solution alcoolique, distinction des huiles min& 
rales et  de résine, étude de la partie saponitiahle), s u r  lesquels 
nous ne pouvons nous étendre plus longuement ici. 

IBnnage voluini.,trlque d e n  iodures en pi-Caencc, 
des I~roiiiui~eu et des ehlorimreu. - M. THOMAS (Comptes 
rendus de l ' A  cud in~ ie  des sciences du 20 niai 1902) .  - Lorsqu'on 
met une solution d'un sel tliallique ( le  clilorure, par exemple) 
en présence d'un excès d'iodure de potassium, il se  forme un pré- 
cipité noir verdatre, formé d'iodure tlialleux et d'iode. 

Si le sel tliallique estenexcbs, il y a seulement mise en liberté 
d'iode. C'est s u r  cette réaction qu'est basé le procédk de dosage 
voluinétrique des iodures que propose 31. Thomas. L'iode mis 
en libertéest éliminé par simple ébullition de la liqueur ; lorsque 
tout l'iode est chass6, on titre la quantité d e  sel tliallique non 
réduit. Pour  pratiquer cc dosage, on additionne la solution d'un 
excès de solution d'liyposulfiie de soude titrtie, d'un excés d 'une  
solution d'iodure de potassiiirri exempt d'iodate et de  1 cc. d'ern- 
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pois d'amidon ; on fait a l o r ~  couler de  la solution d'iode dans la 
liqueur, jusqu'à coloration hleue. 

Ce procb,di! de dosage des iodures est exact et rapide ; i i  riciut 
s 'appliquer eri prHsenae des chlorures et  des bromures ; lorsqu'il 
y a des bromures, on ne peut pas surcliauffer les liqueurs dans 
le but d'éliminer 1 iode mis en libert6 ; dans c e  cas, on l'entraîne 
par u n  courarit d 'a i r ;  lorsque tout l'iode est cliossé, la solution 
est incolore ou faiblement jauriâtre ; on laisse refroidir et l'on 
titre le sel tkalliquc. 

La cliert8tles sels de  thallium rie saurait  ê t re  considérée corrime 
u n  argument contre l'emploi d e  ce procédé pour le dosage des 
iodures, attendu que  l'iodure de Lliallium qui se  précipite peut 
ê t re  transfornié facilement t?n clilorure thallique ; il suffit, pour 
cela, d e  le traiter par  l'acide clilorliydrique et  le chlorate de 
potasse ; après la transformation acconiplie,on continue à cliauf- 
fer, pour se  débarrasser du chlore ; on étend la liquour, et l'on a 
une solution de chlorure tliallique directement utilisable. La 
perte e n  thallium est presque nulle. 

Essai des lécithines. - MM. IJILlEKT e t  MERLE ( h l -  
lepin de phn~macie dzc Sud-Est de mai i 902). - On sait qu'il existe 
plusieurs sortes d e  lécithines (lécithine stéarique, lécithine pal- 
mitique, lécithine oléique et  18citliine oléopaiiiiitique) ; la teneur 
d e  ces lécithines en anhydride phospliorique varie de  8 , 7 9  a 9,43 
p. 1 0 0 ,  suivarit leur poids trioléculaire. 

D'autre part ,  Gibson a démontré q u e  les acides minéraux, 
l'ébullition, dédoublent la lécilhine en acide phospliorique, sel de 
choline et acides gras libres ; les alcalis la décomposent en gly- 
céropliosphate alcalin, choline et sel alcalin des acides gras. 

C'est en se basant sur  ces pliénomènes que MM.  lnibert et Merle 
sont parvenus 1 doser l'acide pliosphorique d'une Iécitliine. 

On sait que les acidesn~onaalcoylpliosphoriques, comme l'acide 
pliospliorique lui-mrîme, sont nioriobasiques à l'liéliaritliine et  
bibasiques a la pliénolplitaléine. 

Si doric, après saponification de la lécitliine en milieu acide 
ou alcalin, on rieutralise exactement les liqueurs a 1'116liantliine 
par nri alcali dans le cas de  la solution acide, ou par un acide 
dans le cas  d e  la solution alcaline, on  peut, de la quantité de 
polasse ou de soude employée pour rieuti,aliser à la pliénolphta- 
Iéine, déduire  la richesse d e  la liqueul: e n  anhydride ptiosplio- 
rique, sachant que deux molécules d'alcali corresponderit à une 
molécule d'acide phosphorique ou a deux molécules d'acide gly- 
céropliospliorique. 

Cette niélliode a kt6 appliquc:e à u n e  lécithine comiiierciale, 
dont on a pris un poids déterminé ( O  g r .  50) et qu'on a placée 
daria un  matras avec 50 cc. de  S O q H '  à 5 p. 100 environ ; aprks une 
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heure d'ébiillilinn, on a lillr6 pour  sGparer les acides gras, qu'on 
a lavés à plusieurs reprises à l'eau bouillante ; on a neutralisé à 
l'liéliantliine par un alcali, e t  1'011 a titré eri préserice de la plié- 
nolplitaléine avec une solution décinorniale de potasse. 

Si l'on veut décomposer la lécitliine par unalcali,  on en prend 
la même quantite que  précédemment (O gr.  5O), qu'on traite par  
50 cc. de solution d e  potasse à 2 p.  L O O  ; au bout d'une demi- 
heure, la décomposition est complbte, ainsi que le dkmontre l'as- 
pect limpide du  liquide, qu i  ne  contient pas, du  reste, d'acide 
pliosphorique ; l'addition de  SO"12 di lué dr\teriiiirie la précipita- 
tion des acides gras contenus dans la  liqueur a l'état de  sels potas- 
siques ; à partir d e  ce inonlent, l'opération est conduile cornine 
précédemment. 

MM. Imbcrt et Merle ont contrôlé les résultats obtenus par eux,  
en brûlant,  dansunecapsuled 'argent ,  uri poids donné de lkcitliine 
en présence de la potasse et du nitrate de potasse ; 1'ac.ide plios- 
phorique a été ensuite dos; par p rk ip i ta t ion  a l'état de phos- 
phate ammoniac0 -magnésien et transformation en pyrophospliate 
de magnésie. 

La niktliode de MM. Irribert e t  Merle n'est applicable q u e  si la 
lécithine ne contient pas de pliosphates solubles dans I'eau ou 
solubles dans les acides à froid. 

On peut encore vérifier la qualit6 d'une lécithine en calculant 
sa rizliesse en azote par  les procédés ordinaires : le rapport  du  
pliospliore l'azole,quelle que soit la nature de la lt?citliirie, doit 

3 i 
Otre voisin de -= % , e l .  

14 

Dosage voluiiiéti.ique da molyhdéne daiis les 
acier#. - M .  F .  KOPP (Americun che~n. Suc., 1902, p .  186) - 
O gr. fi de matière sont placés dans un creuset de platirie d'une 
capacité de 100 cc. ; on ajoute 2 cc. de  SOLJIIP ( D  = l . 5 8 ~  et 42 cc. 
d'eau ; on chauffe, et, lorsque la substance est dissoute, on  éva- 
porc jusqu'a production de  vapeurs sulfuriques; on  laisse refroi- 
dir ; on ajoute 30 gr. de  bisulfate de potasse fondu, et l'on chauffe 
jiisqii'à fusion, ce qui exige de 10 a 15 minutes, puis on laisse 
refroidir. 

On place le creuset e t  son coriteriu dans urie capsule avec 
500 cc. d'eau chaude ; on fait bouillir afin de  dissoudre la ma- 
tière ; on retire le creuset et on le lave ; le liquide froid est addi- 
tionné de  100 cc. d'ammoniaque (D = O 90) ; on sépare le  préci- 
pité, et,  a une partic aliquote du liquide clair (si le volume total 
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Ptait d e  600 cc., par  exemple, on prend 500 cc.), on ajoute 
40 cc.  de  SOWde ( U  = et u n  cylindre d e  zinc d e  42 pouces 
tlt: long sur  0 , s  d e  d iamPtre ;  après  rkduction, on acidule avec 
10 cc. de  SOLHP, et I'on titre a u  permanganate tic potasse. 

Si le métal renferme du  tungstène, on en attaque 1 gr.  par 
25 cc. d'Az03H ; lorsque l'attaque est terminée, on ajoute 10 cc. 
tl'IIC1 pour parfaire la solution ; on Cvapore a siccitk ; on reprend 
par  15 cc. d 'HU,  puis par 100 cc .  d'eau ; on filtre ; on prend la 
moiti6 d u  liquide filtré, qu'on évapore e t  qu'on traito ensuite 
comme ci dessus. 

Pour  le ferrornnlybdbne, on traite par  15 cc. d ' A z O T  ; après 
dissolution, o n  ajoute 2 cc. de  S0$iiZ ; on évapore à siccité, et 
l 'on continue comme ci-dessus. 

D n ~ a g e  vniuiii(.triqne de i'acidc niiifariqiie 1iIii.e 
ou eoiiilsiné. - M. W .  MULLER (Die  d~zifsche %ztcheri??d., 
no 25, p. 985). - Le clilorhydrate de  berizidine dorine, avec 
SO'H2 libre ou avec les sulfates, un sel presque insoluble ; la 
solubilité du sulfate d e  benzidine daris l'eau distill6e a 25 degrés 
est d e  0.01 a 0.03, mais clle est considkral)lr?nient diminuke et la 
précipitation peut è tre  complète lorsqu'il y a un excès de SOil12 
ou de  sel précipitant. 

Les sels benzidiques des acides forts sont hydrolysés en solu- 
tion aqueuse et l'on peut titrer l'acide avec la baryte ou la lessive 
de  soude et la pliénolplitaléine. W.  RIüller utilise ces deux pro- 
pri6tés pour titrer SOLR2 libre ou  combiné. 

1.e rbactif se pr6pare eri dissolvarit la berizidine corriirierciale 
dans RCI ; pour le purifier, on  reprrcipite le clilorydrate de b ~ n -  
zidine par IlCl concentré ; on dissout environ 30 gr. du produit 
purifi6 dans l'eau avec u n  peu d'HG1 et  l'on jauge a u n  litre ; on 
dktermine le titre acide avec 1.1 baryte ou la soude ; ce titre 
ne change pas dans l'espace de  deux mois. 

Pour  faire un  dosage, on verse la prise d'essai dans un  ballon 
jaugi! de  250 K . ,  et l'on neutralise exactement avec la soude ; on 
ajoute un peu d'eau pour  avoir envirdn 150 cc. e t  I'on chauffe au 
bain-marie; B la solution chaude, on ajoute le r6actif benzidique; 
il faut un excés de 40  à 30 p .  100 ; on chauffe encore pendant 
quelques minutes ; on  laisse refroidir et l'on amène à 250 cc. ; 
le sulfate benzidique s'est pia6cipite en cristaux fins, qu'on sépare 
aisément par filtration ; sur  le liquide clair on retitre l'acidité ; 
la tliffkrerice entre I'scidilk irilrotluite par le r h c l i f  berizidiqiii: 
et l'aciditk restante correspond B SO+He. Un équivalent de SOL112 
correspond à un  Bquivalent de benzidine d 'aprts  la rhaction 
KZSO" CiyI18 (AZHY)~. 2 HCI = 3 RCI + C''Ha ( A z H Z ) ~ .  H2SCii. 

La présence dShzO3H ou d'HCI dans la solution analysée n'a 
pas d'influence sur  le dosage. E. S. 
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So1iil~iliti.s duua l'enii. - 3IM.H. GPiEEYISII e t  U.  SMITH 
- (I'l~ar~naceutical J o z ~ i m l ,  1902,  p .  Fil 2 .  532, 550). 

Aride arsénieua cristallisé. 1/71 à 16 degrks i .  
amorphe.  1/63. 

Acide borique.  . . . . . 1/23  a 15 degrPs 5 .  
- cliromique. . . . . i /0 ,59  à i6  degrés 5. 
- , citrique. . . . . . 1/0,51 16 degrés 1 .  
- tartrique . . . . . 1/0,71 a 15 degrés 5 .  

Alun d'ammoniaque . . . l /9 ,9: i  à 15 degrés 2 ,  
Alun de potasse. . . . . i / Y ,  70 à 15 degrés 2 .  
~ l i l o h r e  decalcium à %  I-IZO. 1 /0 ,82  à 15 degrPs 5 .  

- anhydre. 1 / i ,  k l ,  
Sulfate de cuivre . . . . . 1/2, 79 à 1 6  rlegrks. 
Citrate de litliium. . . . . 1/1,635 à 15 degres 2 .  
Sulfate demagnésie . . . . 1/0,98 à l ; j  degrés 5 .  
Acétate de zinc à 2  IIz O . . 1/2 .  G O  à 15 degrés 5 .  

- à 3 R a 0 .  . 1/2 ,1 i  
Chlorure de zinc . . . . . 2/0,3i4 à 18 degrtk 5 .  
Sulfate de zinc . . . . . . 1/0,65 à 15 degrés 2.  
SuIfopliériate de zinc. . . . 1/2 ,7  à 15 degrés 5 .  

A. D. 

Procédé d e  préparation Liicile dii chlore. - 
M. GII.-\EBE ( B e r .  d .  deutsch. ohem. Gesellsclz., 1902, p. L 3 ) .  - 
Lorsqu'on a besoin de prdparer du clilore en petites qiiantitks 
pour les reclierclies analytiques, M .  Graebe préconise la réaction 
de FICl s u r  le  permariganate d e  potasse. 

Le permanganate est placé dans un ballon a distillation frac- 
tionnke, dont le tube latéral sert de tuyau de dégagement. A l'aide 
d'.in entoniioir à robinet, atfaptr': sur  le col du hallon, on laisse 
couler goutte à goutte IICI concentré. Pour  ragulariser la pres- 
sion, on doit étirer le tulle de l'entonnoir en pointe et la recour- 
ber vers le haut.  Au dobut, le dégagement de  clilore se fait a 
froid, mais ensuite i l  faut chauffer légkrement. I'our obtenir 
le ~riaximuin de chlore, il faut un exccis d ' K I ,  environ 10 mo- 
lecules (au lieu de 8) pour 1 m o l t h l e  de  permanganate. Pour  
10 g r .  de permanganate, il convient d'employer 6 0 à  63 cc. d'IIÇ1 
de densite 1,17, et I'on obtient i l .g r .  2  dechlore .  

Iléectitrii de  la mannite. - M. WJCE'EKS BETTIRK 
(L~eder lands  ï'zltlsrlrrifl iwnr  l'liarrnfrci~. 190 1 , p. 320). - On dis- 
sout I rc .  d~ mannite dans L cc r l ~  Si)&HA ; on ajout?, d'abord, 
3 gouttes d une solution de  bichromate de potasse, puis de la 
soude,  on Iiltre e t  I'on ajoute 1 cc. de liqueur cupro-potassi- 
que ; on fait bouillir ,  la niarinite se transforme en son aldéhydc 
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correspondant, le d .  mannose, et i l  y a réduction d e  la liqueur 
cupro-potassique. 

11 faut commencer par s'assurer que la mannite ne contient ni 
saccharose ni aucune autre  substance rcductrice ; on caractérise 
le saccliarose par  la couleur b r u n e  qui se forme au contact de 
l'acide sulfurique concentré. 

Reolierelie da fol-mol. - hIJI . ARNOLD et RIENTZEL 
(Zeiis. f .  Cnters. der K n h r .  und.  G~nussmiitel, 1 9 0 2 ,  p .  333).  - 
Lorsqu'ori fait agir s u r  le formol (lu clilorliydrate de phénylliy- 
drazine, en prksence de traces d'un sel ferrique, il se produit 
une coloration rouge. Cette réaction est t rès  sensible, si l'on 
opère en solution alcoolique et  e n  présence d'une trks pctile 
qiiantitk de SOC112. Le forniol, en solution alcooliqiie a 1/50000,  
donne encore une  rkaction nette. L'aldéhyde acBtique donne la 
même réaction, quoique plus faiblement. L'aldéhyde benzoïque, 
le chloral, l 'acétone ne donnent rien. 

On opkre de  la manière suivante : 
Viondes et  sni~ciases. - On agite pendant une minute 5 gr. dn 

produit haclié avec 10 cc.  d'alcool ; on filtre s u r  un filtre sec ; or! 
ajoute au  liquide filiré O gr .  03 de  clilorhydrate de pliénylhydra- 
zine, 4 gouttes de  perclilorure de  fer et IO gouttes de SO'H2; on 
peut  retrouver ainsi 1i5000 de formol dans la viande. 

Grniss~s. - On fait fondre la graisse daris l'alcool à une douce 
chaleur ; on laisse refroidir ; on filtre et I'on continue comme 
ci-dessus. 

Lait. - On mélange volumes égaux de  lait  et (l'alcool ; or! 
filtre e t  I'on opiire comme plus liaut. 

Bières. - Avec les bières claires, on peut faire la rkaction di- 
rectement. Avec les bibres brunes, on pcut faire la réaction sur la 
biEre et l'on observe la i:ouleiir (le I'tiiciime, qui est roiige quand 
la bière renferme i / 1 0 0 0 0  de  formol. 

Rcclierolie de petites quantitilw cl'cnu dans l'al- 
cool - $1. CRISMER (llulletin de 1'Associntzan O e h p  des chinlis- 
tes, 1902, p. 4 4 ) .  - La température critique de dissolulion a 
l'aide d'un pétrole perrn'et de déceler les nioindres traces d'eau, 
des centièmes p .  1 0 0 ,  tandis que les réactifs cliimiques, sulfate de 
cuivre, alcoolate de baryum, huile de paraffine, sont impuissarit: 
h déceler iiioiris (le 1,/2 p 100 d'eau .  

L'auteur a constate que la pliholphtaléine peut avantageuse- 
ment remplacer les réactifs chiniiquef ortliriairernent employés. 
I I  prend une trace de pIi6nolplital>ine, une trace d'oxyde de ba- 
ryum, & à 5 cc. de l'alcool a essayer. Si cet alcool contient d e  
0,8 a i p. 400 d'eau, il se produit rapidement une coloration 
pourpre ; pour  0 , s  p.  100 d'eau, il faut attendre un jour. Au- 
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desJous de  cette limite, la rEaction ne se produit plus o u  bien 
elle exige un  temps très long. 

Le lkr, iwiise d'errciui- clans le closnge des rnatii:imes 
orgnniquer de I'eau par le peimnicingaiistr ale pntasue. 
- M .  LAJIBOïTE (Jaumnl tlr lil~cirmncie ( l ' A n u ~ ~ . s  de juillet 1902). 
- M. Duyk a montré ( 1 )  que la présence de  clilorures dans  
I'eau peut ê t re  une cause d'erreur dans le dosage (les matiéres 
organiques par  le  permanganate de potassr. iYaprks hI. Lain- 
botte, i l  en est de nierrie lorsque I'cau renferme du fer, ce qui 
n'cst pas lrbs ra re ,  et, comme on fait souvent le dosage au  sort i r  
du puits ou  d e  la source, le fer se trouve encore à l'état ferreux 
et  une partie du perrritinganate eiiiployé contribue a suroxyder 
le fer. 

Pour éviter cette cause d'erreur. AI. Lainùotte conseille de  
laisser reposer I'eau jusqu'à clarification et  précipitation des sels 
ferrciiix à I'ktat ferrique e t  de  ne  doser les matikres organiqiier 
qu'aprhs cette précipitation. 

On peut encore (et cela est préférable) doser à la fois les sels 
ferreux et les matières organiques ; d'autre part, on  fait h a p o r e r  
a sicciti. une certaine quantité d'eau ; on  calcine le r6sidu, afin de 
détruire les matières organiques; on  ranièrie le fer a l'état de  sel 
au  niinimum par les procédés classiques, et l'an dose ensuite le 
fer au minimum p a r  le permar!gana~e de  potasse ; aprks les deux 
dosages effectués, on retranche le tleuxiènie résultat du premier, 
pour obtenir le nombre correspondant aux matières organiques. 

%lapeni d'enlever le I'rr a u x  eaux potables. - M. OTTO 
HICLM (PI~,nrn~,nce~rt%,sch~r! Weekblnd ,  1 9 0 1 ,  p .  123:. - Le procédé 
ordinairement employé pour enlever le fer aux eaux potahles 
consiste à les laisser séjourner dans dr,s bassins d e  décantation a 
grandes surfaces, dans lesquels le fer s'oxyde et s e  précipite. La 
méthode proposde par  l 'auteur consiste h précipiter l'oxyde de  
fer paf' l'oxyde de fer ; il dispose d u  minerai de fer dans des 
réservoirs; ce minerai est concassé en morceaux de 4 h 20 mil- 
liniétresde diamktre, e t  l'on place les plus gros morceaux au fond 
des réservoirs ; l ' o x ~ d e  de  fer se précipite sur  le minerai, qu'on 
revivifie en le grillant à l'air avec l'oxyde qui  le recouvre. 

On peut remplacer le minerai de  fer par du minerai d e  rnan- 
ganèse, mais l'opération est plus coûteuse. 

Ri:aotlan du ~pcriiie, dite ale Florence, duc R la 
cliniiiie. - hl. N. BOCh\:IUS (Zeifs. f .  pliysiologische Cllemie, 
X X X l  V ,  p. 3,l9) - Xoiis avons sigrialk à nos lecteilrs ( a n n k  1597, 

(1) Annales de chimie artalyligué, 1901,  p. 121, 
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page 35i )  un moyen proposé par  M. Florerice pour  caractkriser 
les Laclies [le sperme, moyen consistant à traiter ces taches par 
une solution d'iodure de  potassium saturée d'iode ; au contact du 
sperme,  il se forme de petits cristaux de couleur b run  cliocolat, 
pr6sentant un éclat métallique vert foncé à la lumière solaire ; 
cette r6actiori est dhsignée sous le nom de uhcl ion  de Plorwce et 
les cristaux sont appel& crist(lt~.x de Florence. 

hl .  Davydoff (Cornples r e ~ i d i ~ s  dtc Congrès infemntionnl de plia,.- 
mncie de 1900, p. 124)  a o l ~ t e n u  la réaction de Florence avec les 
organes sexuels d'un grand nonibre d e  vdgëtaux et avec l'infusion 
de plusieurs plantes. Pour lui, la réactiori est due à la cliolirie, 
e t ,  pour  le prouver, il a prHparé, avec les cristaux olitenus par 
lui,  un cliloroplatine contenant 3 1.3 p.  100 de platine, c'est-à-dire 
la quantité que rerifcrine le cliloroplatiric de  clioline. 

hl. Bocarius s'est livré a des reclierclies ayant pour hut de cori- 
trbler la valeur de cette assertion ; il a prkparb, avec di1 sperine 
d'liomnie ou  d e  taureau,  ou avec d e  la matière cérdbrale, un 
extrait aqueux qu'il a déféqué par  l'acétate neutre  de  plomb ; il 
a filtrb, e t  il a ajouté au  filtratum quelques gouttes de réactif de 
Florerice ; les cristaux qui se  sont formcis ont été traités par 
l'oxyde d'argent liiirriirle ; l 'iode s'est trarisforrrié en iodure d'ar- 
gent ; le liquide a été filtré, évaporé, repris par  l'alcool et pré- 
cipitS par  le  chlorure de platine ; le cliloroplatinate obtenu est 
constitué par du cliloroplatine d e  choline, mèlC d'une très faible 
proportion de cliloroplatine de potasse et d'ammoniaque. Le 
dosage du  platine dans le chloroplatinate a confirmi: I'opiriion [le 
M .  Davydoff. 

Pl&action tlc Eluy potmin la reclierclie de IR I~ile tlaiiq 
I'uI-iiie. - Kous avons signalé dans ce Recueil ( l )  un  prockié 
imaginé par Ilaycraft pour la reclierclie des acides biliaires 
dans l'urine, procédé consistant à verser s u r  l'urine un peu (le 
soufre sublirné ; l e  soufre toiiibe au  fond du  verre si l'urine 
renferme des acides biliaires, et i l  reste h la surface dans le cas 
contraire. 

Le B14ish   ned di cal Jouriiid du 2% rriars 1902  fait rerriarquer 
que  le réactif en question est dÙ à l n y  et  rion à llaycraft. Sous 
dirons donc désormais : ~ ~ i ~ ~ c t z o n  r k  IIag 

1)trsngc tle I'neiclité cleq vinr. - hI.  K U N Y A M  ( ~ ; / ~ P v z .  
IVPILLY, 1301 , p .  6'L) - L'autcur p r h o n i s e ,  pour le dosage de l'aci- 
dité totale des vins, l 'emploi d 'un  indicateur compose d'un 
mdlange de coralline et  de vert malachite Cet indicateur a ét6 
conseilli, en 1593, par Lacliaux pour  le dosage de l'acidité des 
jus  de  betterave colorés. 

( 1 )  Voir Annales de chimie analyt ique,  1 9 0 1 .  p .  71. 
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On dissout 3 gr .  de  coralline ou d'aride rosolique dans 1û0 cc. 
d'alcool a 90° neutralisé, e t  l'on ajoute O gr.  5 de vert malachite, 
préalablement clissous dans 50 cc. d'alcool à 90°. Ce riiactif vire  
au vert en prksence des acides et  ail pourpre en présence des 
alcalis. 

L'auteur opère le dosage d e  l'acidité de la manikre suivante : 
dans un vase, on verse 10 cc. de  vin et  300  cc. d'eau distillée 
bouillie ; on porte a l'ébullition, afin d e  chasser COP ; on laisse 
refroidir a 75 degrés;  on ajoute 10 gouttes de réactif, puis de la 
soude N i l 0  jusqu'a virage a u  pourpre ;  on note le volume de  
soude employé ; on  neutralise l'excès de  soude en versant IICl 
R/lO jusqu'g virage au  vert, e t  l'on retranche ce volume de  celui 
de la soude;  on déduit I'acidit(: du  cliiffre ainsi obtenu. 

Ct. titrage donne, suiv;int l 'auteur, des rbsultats constants ct 
généralenient infërieurs à ceux que  donnent les procédiis liribitu(:l- 
lernent employés. 

1)onnge du  sneclini.ow dnnr  les ~ > i ~ o r l u i t n  S U I C I * ~ : N .  - 

hli~tliodes oflicielles du ininistbre des tinances horigrois. - ( Z e i l s .  
f .  Z ~ c ç l t e ~ . i ~ z r l u s t ~ i e  in Botmen, Torrie 26, No 9 ,  p. 5L7j - Nous alloris 
réiuiner bri8vemerit les instructions dbtaillées de la circulaire 
Iiongroise. 

Daiis le cas d'un produit soluble, le poids normal est dissouse t 
amen6 au voluiiie de  100 cc. ; on fait la polarisation directe e t  
I'irivcrsiori. La substance arialysée peut cciritenir du  saccliarose, 
du  sucre inverti, du sucre de fécule ou de la dextrine. Lorsque 
la polarisation aprks iriveision e4t égale ou inférieure à 29 p .  100 
de la polarisdtion directe, on adriiet l'existence du  sucre de fëcule 
ou de  la dcxtrine. 

Un essai de  la solution avec la liqueur de Fehling ou  de Sol- 
daïni renseigne sur  la préserice des sucres réducteurs (sucre 
inverti ou sucre de fécule). Si la polarisation inverse est infé- 
rieure à 28 p. 100 de la polarisation droite, et s'il n'y a pas de 
sucres rtkluctcurs, c'est qu'il n'y a que de  la dextrine; mais s'il y 
a réduction, on ne peut trouver exactement la ricliesse rkelle e n  
saccliarose. 

Le saccliarose total comprend, au sens fiscal, la soinine du  sac- 
cliarose non inotlifié e t  du sucre inverti .  

Pour dder rn iner  le sncctiarose en praserice du  sucre inverli et 
du sucre de f k u l e ,  on déterinine le pouvoir rkducteur sur  l a  solu- 
tion intacte et s u r  la solution ayant subi le traitement par l'acide 
pour l'inversion ; la difrérence entre ces deux doiages correspond 
au sucre iriverti proveriarit d u  saccharose pur .  

Quand on opbre siir des produits qui donnent, à la dissolution 
dans l'eau, un résidu insoluble plus ou moins iiiiportant, on fait 
deux so)utions avec le m h e  poids, portées à (les volumes diffa- 
rents; on fait les polarisalions des solutions et l'on a des données 
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suffisantes pour calculer le volume occupé par le résidu insolu- 
ble et,  partant, le volume réel dans lequel la suùstance se trouve 
dissoute. Si l'on a dissous de  manière à faire 230 et  500 cc. et que 
les polarisations soient a et  6 ,  le volume x de l'insoluble est 

100 (u4-O) 
donné par la formule x= 

a-b 

Sur les solutions on  fait les mêmes essais q u e  dans le cas 
précédent. 

Lorsqu'on examine des marmelades et des fruits confits ou 
enrobés, la teneur e n  sucre est diniinuée de 5 p .  100, chiffre 
moyen adopté comme ricliessc iriitialc des fruils mis en ceuvre. 

Dans le lait condensé, il faut doser le saccharose en prksence 
du  lactose ; on fait un premier essai à la liqueur Fehling, qui 
donne le lactose ; puis on invertit la solution par  l'acide citrique, 
qui invertit le saccliarose, sans attaquer le lactose ; la ditErence 
entre  les deux rkiuçtions donrie le cuivre correspondant au sac- 
charose. 

Pour les savons, on traite la solution par  le  elilorure de 
baryum, et l'on admel que le volume du  savon barytique forme 
avec 16 gr. 48 du  savon occupe 1 0  cc.;  on  en tient compte pour le 
jaugeage. E. S.  

IBéteriiiinatiun de lu valeur boui~ugkrc d e n  fa- 
wiues. - &]. G. Ilh'ilhSN ( I l i e d o n z a ~ i n s  Cmtrtilblatt, 1902, p. 65), 
- L'auteur rappelle les travaux de Ritlliausen et  de Fleurent 
s u r  Icgluten, sa composition et son importance au point de vue 
d e  la valeur boulangère des  farines. 11 examine ensuit? les 
moyens physiques et chimiques qui ont éIé proposés pour appré- 
cier cette valeur. ainsi que les ni6tliodes pratiques d'essai. Parmi 
Ies proc6d6s ayant pour base un essai de  pétrissage, il n'y a 
que la rnétliode de Kreusler qui  donne des résultats satisf;iisants ; 
cette métliorle consisteà foire unmélange d c  23 gr. de farine avec 
O gr. 3 de sel, O gr .  6 de levure pressée e t  1 2  cc. d'eau; on laisse 
la pâte fernienter pendant deux heures a 3 0  degrés, puis on la 
fait cuire  dans un appareil spécial. Le volunie de la farine cuite 
donne une  niesure d e  sa valeur boulangbre. Pour avoir des ré- 
sultats coricorilants, i l  faut toujours employer une levure fraiclie 
(n'ayant pas plus de trois jours). $1. Hamann a constaté que les 
farines provmant  d'une méiiic culture ne donnent pas de résultats 
très iliRthri[s selon les variétds des fromerils, tandis que les 
écliantillons provenant de diffkrerites cultiires tlorinent des diffé- 
rences bien plus grandes I I  semble donc que la valeur boulangère 
des f r r in rs  soit influencée plutôt par les conditions de la végéta- 
tion que par la vari4té du blé. 

Kreusler ne tirnt p a i  coini:te titi la facuit6 d'absorption de la 
farine pour  l'eau; en eiiiployant, pour la confection de la pate,l;i 
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quanti16 d'eau que la farine peut absorber, QuantitG qu'on déler- 
mine par un  essai paraIlMe, l 'auteur a constaté qu'on obticirit 
des résultats plus nets s u r  les différences qui  cxisterit entre  les 
valeurs boulangères de certaines fariries. 

Parmi les métliodes cliimiques,il n'y a q u e  celle de  M .  Fleurent 
qui peut donner des résultats utiles, mais son exécution est déli- 
cate et le procédé est sujet à des causes d'erreur. L'auteur a 
cherché un prockdé qu i ,  basé sur  les mêmes principes, permette 
d'obtenir plus aisément des  résultats aussi concluants. On pré- 
pare une solution à i p .  100 d'acide acétique dans l'alcool A 
70°, ainsi qu 'une solution de clilorure de baryum au i,/S et de  
sulfate d e  soude au1/6. 20  gr .  de farine sont d6lagés dans l'alcool 
acétique et transvasés dans u n  bellon jaugé d e  250 cc.; le vo- 
lume doit ê t re  d'environ 200 cc.;  on fait digérer pendant 40 mi- 
nutes au bain-marie à G O  degros ; après refroidissement, on 
ajoute 10 cc. de  solution de clilorure de baryuin et  10 cc. de 
solution de sulfate de soude ;  o n  complbte l e  volume avec de 
l'alcool à 93O et  l'on agite ; comirie il se produit une contraction, 
oii coinplkte A nouveau le volunie et l'on filtre ; après  un repos 
d'une demi-heure, le liquide peut étre filtri., gràce à l'action 
clarifiante du  sulfate d e  baryte ; dans 100 cc. d e  liquide, on 
dose l'azote, qu'on calcule p.  100 de  l'azote total de la farine. 

Les résultats de la méthode de  Fleurent et du nouveau procédé 
varieril toujours dans le  rrikrrie seris e t  conduiserit aux ~riérries 
conclusions. E. S. 

Teneur du lait en beurre. - RI. P .  SCIIAPFEK (Schtoei- 
serische Woche~zschl-ift fül- Piiarmacze, 1902, p.  138).  - D'après 
les analyses et les reclierclies d e  l'auteur, portant sur  un ensem- 
ble de  plus de  100.00(, dosages, il n'a jarnais rencontré de lait de 
vache contenant moins d e  3 p. 100 de  beurre. Les prescriptions 
d u  livre suisse des matières alirncntaires, disant qu 'un  lait frais 
doit tenir au moins 30 gr. de beurre  au  litre, sont donc parfaite- 
ment justifiées. 

ç. P. 

L'eaa 0x2-généc pour diffki-eneler le latt crn  et le 
lait bouilli. - MM. D U  1101, K 0 6 1 i l i E ~  et UTZ (Chernisches 
C e n t i ~ u ~ b ~ a l t ,  1902, p. 536 et 889). - h I X .  d u  Roi e t  Kœhler ont 
proposé de difkrencier le lait cru et le lait bouilli e n  prenant un 
certain volume de lait, en y ajoutant 2 p. 100 d 'eau oxygénée à 
4 p. 100 et une petite quantilé d'empois d'amidon très clair,  eon- 
tenant 2 a 3 p. 100 d'iodure d e  potassiuni. Avec le lait cru,  il se 
produit une coloration bleue, que n'empêchent pas les antisepti- 
ques qu'on ajoute quelquefoisau lait (aldéhyde formique, bicliro- 
male de potasse). 

Utz a essayb ce procédé et il recommande d'eniploÿer l'eau 
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o x y g é n é e  à O , i  p.  1 0 0 ,  atteritlii que l 'eau o x y g k n h e  a 1 p. 100 
s e u l e  peut donner l a  c o l o r a t i o n  b l e u e .  D ' a p r à s  Utz, s i ,  a v e c  l ' e a u  
o x y g é n k  à 2 p. 200 ,  on o b t i e n t  l a  c o l o r a t i o n  e n  i n o i n s  de  cinq 
niinutes, o n  d o i t  e n c o r e  l a  d i l u e r .  

B I B L I O G R A P H I E  
L'~inidiistric cles ri-aines, par Kd. R.4ni.rii, 1 r o l .  de 180 pages 

[le I 'E~ic~clopci i l ie  Lénute (Gautliirr-Villars et RIasson, éiliteur.a). - 
Prix : 2 fr. 3). - Les rtisines nrit 616 l'cilijct de  nonihreux Iravaux i n d w  
triels e t  scientifiques et elles sont cepent lmt eiicore peu connues. 

L'ouvrnse origin:il le plus récent su r  l ' industrie des résines remonte 
une quarantaine d 'anriks  ('Traité d e  RI. I)oriiart, l86T,j .  Uepuis cctte 
kpoque, des progrès iriiporlitnts ont été rkalisés et le livre d e  M. Ral~alé 
précise l'état actuel des  diverses questions qu i  iiitCi-esseiit les pro~lucteurs, 
les fabricants et  les acheteurs ilc produits résirieux. Ce nouveau livre 
n'est pas seii:errieiit un aide-ini.irioire, coiririie I ' indiquc l e  titre de la 
collectiori dont  1 1  fait partie ; c'est encore l'étude technique et pratique 
la plns coriiplkte q u e  nous possédions su r  les riiatières résirieuses. Les 
applicalioris i r idi is t r i~~lles  des scicrices pures ihotariique, cliiniie, rneca- 
nique) sorit rnises cri liin1ii:re : la rnnsti.uctiori e t  'e  fonctionneiiieiit 
des  appareils sont étudiés a w c  dk ta ik  ; tic rioinlircuscs tigures acconipa- 
grierit le texte et rendent les dénioristrations très claires ; enlin, certains 
c1:apilr-es sont  toiil à fail i i iki i ts .  Au surplus,  la Soc,1ét6 d'encouragcnient 
pour l ' industrie rialionale a iléccrnh h J I .  K a h t 6  le prix Pairneritier 
(1.000 francs) pour ses reclierclies sur  l ' industrie des rkjiries. 

Les chimistes qui  sont cliargés d eff'ec.tuer des analyses de prorluits 
reçirit:iix con.;iillerniit a r e c  fruit les chapitres bien docimentés  que l'nu- 
teur consacre à l'analyse des gernmcs et  h celle des essences. 

'Iravumir tln lul~oratoii-c tle reclmcrclies dri 6. Jar- 
quemin, ü. Mlal~lzeville. - i hrocliure d e  48 pages. - L'auteur a 
resurr16 dans cctie brocliiirc quelques-unes de ses reclierclies su r  la fer- 
mentation (fermentation rationnelle eri distillerie. ferinenlation des 
mélasses, fabricatiuii d u  rliuin, de l a  hière, e t c . )  

NOUVELLES ET HENSEIGNEMENTS 
Si:cmmlo;~ie. - Nous avons le regret d'arinoncer le déchs d'un de 

nos co l l ahrn teurs ,  dont les t r a ~ a u x  concernant plus spéciale,iicnt la chi. 
mie végétale eiaierit tres appréciés di] rrioride scieritifique, J I .  I'cterinarin, 
directeur d e  I'lnstitnt ~l i i r i i ique et bactériologiqiie d e  1'Etal belge, h Gern- 
bloux. 

Le Gémnt : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Par M. L. L i a ~ w ,  professeur a l ' Ins t i tu t  nat ional  agronomique.  

Le seul procédb que les fabricants de fromage aient à leur dis- 
position pour  juger de  la valeur des laits qu i  leur sont foiirnis 
repose s u r  le dosage rapide de la matière grasse. Ce procédé 
est évidemment insuffishnt, puisque :e caillé qu'ils se proposent 
d ' o b t ~ n i r  renferme, à cbté d u  beur re ,  la majeure part ie  de  la 
casdine contenue dans le lait. 

Nous ne connaissons pas de  prochilé rapide pour le dosage de  
la cawiirie; ce  procédé, s'il exislait, rie rendrait,  d 'ailleurs, pas 
grand servicr,  ca r  la précipitation de la caséine n'est jamaisconi- 
plète; ce'qu'il importe  au fromager de  connaître, c'est la quan- 
tité de  caséine pour  100 de lai1 que  sa présure, prise e n  quarititk 
déterniinke, peut coaguler dans les conditions de teinphrature, 
d'acidité e t  de  teneur en sels du  lait, qui  sont les conditions or.  
dinaires d e  son trav;iil de  fromagerie. 

Cette quantité de caséine est évidemment fonction d e  la diflé- 
rence qui  existe entre la densite d'un lait, s'il était écrémé,  et  la 
densité du  petit lait qui  s'égoutterait aprks le caillage d e  celui- 
ci. Le coaguluni qu'on détermine, en effet ,dansun lait écrémé 
ne renferme que de  la cashine et une petite quanlité de  sels dont 
le poids, d 'après  un certain nombre d'expériences quej 'a i  faites, 
ne s'élbve pas à plus de  0,02 a 0,3 p .  iO0 du  lait. 

Au lieu d'écrémer le lait s u r  lequel on veut faire cetto 
expérience, on peut se contenter d e  prendre la densi tédu lait e n  
nature, e t ,  connaissant sa teneur en beurre ,  de ramener  par  le 
calcul cette densitk à c e  qu'elle serait, si  l e  lait était privé de  
matière grasse. Le dosage du beurre ,  indispensable d'ailleurs 
pour lefi,ornager, s7ex6cute par  une méthode rapide (procédé Bab- 
cok-Gerber à l'acide siilfiirique, procédb, Lindet à la résorc'ine). 

J'ai déterinin6 la densité que le beurra  présente a l 'état solide 
dans le lait à 15 degrés. Cette densit6 est de  9 i 0 ,  la rlensit6 d e  
l'eau étant i O u O ;  elle concorde avec celles dont KGnigs a publié 
les valeurs, pour  les températures  var i in t  d e  1 0 0  à 35 degrés, 
températures auxquelles le beurre  est liquide. 

Il estévident que,  si nous appelons il la densité d u  lait comp- 
téc en grammes par litre, U' la densite d u  lait supposé écr8in6, 

O c ~ o n m  1902. 
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a le  pourcentage d u  beurre  en cc. (i), on peut poser l'équation 
suivante: 

i 0 0  D =  a X 9é0 + (100 - a) D' 

J'ai dressé une table qui permet de connaitre LI' en fonc- 
tion de  D et de  a pour les densités comprises entre 1029 et 
1035 et pour des teneurs en beurre  de  3 à 4 , s  p.  100. En jetant 
les yeux sur  c e  tableau, il est facile de  se rendre compte, d'une 
part, que le  poids du litre augmente ou diminue d e  0 gr .  1 pour 
une augmentation ou une diminution d e  0,2 p. 100 dans la te- 
neur  e n  beur re ;  d'autre part ,  que,  pour chaque teneur cn beurre, 
l'écart des d e n s i t h  Ur resle sensiblement le iiiême que celui qui 
existe entre les densités D, en sorte que ,  si  l'on prend la densité 
d'un lait à O g r .  i prbs, si on a ,  par  exemple, i 0 3 i , 6 ,  on n'a qu'à 
augmenter d e  0,6 la densi16 D ' ,  qui ,  pour  une teneur en beurre 
déterniin6e, correspond en 1031. 

Cette première densite étant acquise, on prend soin de  déter- 
miner la seconrle. Pour cela, on caille environ 500 cc. de lait 
entier dans les conditionsordinaires du travail, c'est-a-direà une 
température tionnée,avec une quantité calculke de présure, et I'on 
atleriil 1'erriprr:wrage corriplet, ce  qui demande environ deux 
lieures. Au bout de  ce temps,  oii passe sur  un tiltre de papier, et 
I'on prend la densité 11 d u  petit lait. 

C'est en eniployant la ni6lliode dite du  flacon que l'on peut 
déteririiner ces densités avec le plus d'exactitude. 011 nesaurait 
cependanl recoinniander cette rnétliodedans la pratique ordinaire 
de la froniagerie, et il convient alors de  Faire usage d';n densi- 
mètre gradué de 1025 B 1035,  dont la graduation ait ,  au irioins, 
un  rnillimBtre pour un écart de O g r .  2 .  Bien entendu, on devra 
réchauffer ou refroidir l e  lait et le petit lait à une température 
aussi voisine quc  possible d e  l a  degrés, et, si les circonitances ne 
s'y prêtent pas, on devra faire usage cles tables de correction 
publiees par  Boucliardat et Quéverine. 

Dans les limitesoù I'on se trouve ordinairement placé, lestables 
permettent de constater qu'il faut augmenter ou diminuer de  O gr.4 
le  résultat donné par l'exp6rience, lorsque latempérature s'élève 
ou s'iibaisse de  i degré au-dessus ou  au-dessous de  i 3  degrés. 

II ne reste plus qu'a estimer a quelle quantité. de  caséine coa- 
gultk correspond la dirkrence constatée entre les densittb 
D et D'. J'ai dosé, sur  six laits de  provenance différente, la caséine 

(1) Si l e  domgc a Bté fait en poids, ce qui est le cas ordinaire, on con- 
aertit la quantité trouvée en cc. en la divisant par 0,Qk. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Recherche et donage rapides de l'acide sulfuceu% 
dans les riris, 

p a r  M .  L. h f r m i ~ n .  

Kous avons précédemment publié, en collaboration avec M.  Bil- 
lon ( i ) ,  un procédé de  dosage de  I'acide sulfureux libre et com- 
biné dans les vins. 

Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'indiquer un procddé 
permettant de  rechercher et  de doser rapidement I'acide sulîu- 
reux dans les vins. Ce procédé, qui donne desrésultats suffsam- 
ment approximatifs et qui ne demande que quelques minutes, 
n'exige qu'un matériel insignifiant et utilise les appareils qui 
sont couramment employés pour l'analyse rapide des vins. I I  est 
bien entendu que ce procédé, convenable comme renseignement, 
serait insuffisant pour  des expertises. 

On peut avoir à résoudre les deux problèmes suivants: 
l 0  Rechercher si un vin contient de  l'acide sulfureux ; 
8" Déterminer si la dosed'acide sulfureux, soit total, soit libre, 

est supérieure ou infkrieure à une limile donnke. 
Nous avons pris comme exemple, dans ce qui va suivre, les 

limites de  30 milligrammes pour l'acide sulfureux libre et de 
200 milligrammes pour l'acide sulfureux combiné. 

Recherche qunli- 
tative de l'acide 
sulfz~reux. - On 
pourra  se servir 
soit d'un petit 
alambic Salleron, 
soit d'un petit 
ballon A de 60 cc. 
à col court (fig. i), 

fermé par un bou- 
chon de  eaout- 
chouc t r a v e r s é  

P ~ Q .  2 .  - Apparril pour  la rechercha d e  l'acide sul- par  U n  tube ab-  
fureux.  - A .  Ballon de  60 cc à col large e t  court.  ducteur F, effili: à 
- B. Siiprnrt.  - C, I.arnpr a alcool. - D, Bouchon 
de caciutr iouc a J trous. - E,  Tube à entonnoir  l'e*;trélnité, (leux 
fe:rnie jxir un boiichon d8 caout,choiic. - F, Tube fois recourbé à 
al>eiuctiiur effilé i son exlréciiit,é. - ti, Eprouvette 
graduee.  anglc droit,  cc 

tube abducteur se 
rendant  dans un t u b e  à essai ou  une Pprouvette G ,  contenant 
5 cc. d'eau additionnCe d e  2 cc. environ d 'une solution d'iode 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1902, p .  252. 
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Penfermanl9 gr. 5G. par  litre, dissuus au moyen de 3 gr. 3 d'io- 
dure de  potassium. 

On introduit, d 'abord,  un  fragment de marbre  d'environ 1 gr.,  
4 cc. d'acide chlorhydrique ordiraire ,  puis LO cc. du  vin a 
essayer, on chauffe, de inanibre A recueillir 2 A 3 cc. de  distil- 
latum, puis au mélange limpide (on filtre s'il est trouble) on 
ajoute i cc. de  sr)lution de chlorure de  baryum a 10  p. 1 0 0 ;  si  
celte addition donne uri trouble, c'est que le vin contient de  
l'acide sulfureux ; si, au contraire, le mélange reste limpide, 
on peut étre sûr  de  l'absence de cet acide ; il ne faut pas se fier 
A la décoloration de  la solution iodde, qui peut ê tre  due j. certains 
élénients du distillatum. 

Dose l irn~te d'acide s d f i ~ ~ ~ e u x  total. - La méthode d e  Wartha,  
légèrement modifiée, donnaiit toujours des chiffres un Leu t rop  
élevés, pourra  ktre appliquée pour  reconnaître sûrement les 
écliantillons inférieurs à unel imite  donnée. Elle s'applique indis- 
tivctement à tous les vins, blancs ou  rouges. 

L'appareil est encore l'alambic Salleron, avec une  adaptation 
ideritique à celle que nous avons iridiqu8e pour doser rapide- 
ment l'acidité volatile (fig. 2) (i), mais o n  peut employer  tout 
dispositif ana-  
logue. II se- 
compose d'un 
ballon de  60 
cc., à col court,  
relié & un  ré- 
frigérant dont 
le tube abduc- 
teur est ter- 
mine par un  
tube à boule 
et effilé se ren 
dant dans une 
petite éproii- 
vette p o r t a n t  
deux traits de  

Fig 2 .  - Appareil pour lc dosago de l'acidelsulfurcux 
total.  - A ,  Uallon de 60 cc. a cnl large et court .  - 
fi, S u p l ~ o r l .  - C, larnpe it ali:ciol. - D, Bouçlicin ii 
2 trous.  - E,  Tulie a entonnoir. - F, Tuhe ahduc- 
tcur. - G, rcfrigérant de I'aiariibic Salieron. -H,  Tube 
eîfilk boule. - 1, Éprouvette graduke. 

jauge ; le trait 
infërieur correspond au volume de liqueur ibdée nécessaire 
pour oxyder la teneur limite maxima contenue dans 10 cc. 
de vin, soit 3 cc. 1 pour 200milligramnies avec la solution N/50; 
le trait supérieur est à 10 cc. 

( I )  Voir Annales de chimie analytique, 1902, p. 45 .  
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On introduit dans le  ballon un  morceau de marbre de 4 gr. en- 
viron, 1 cc.  de  HCI, puis t O  cc. d e  vin ; on chauffe, et, en qua- 
t re  ou cinq minutes au plus, I ' o p h t i o n  est terminée. On peut 
ajouter à I'eau iodée une goutte d'empois d'amidon ; si la liqueur 
iodée n'est pas décolorée, c'est que le vin contient muins de 
200 milligrammes d'acide sulfureux total;  si la dkolorat ion a 
lieu, c'est que le  vin en contient plus de  200 milligrammes. 

On peut, par  ce procédk, en opérant convenablement, distin- 
guer facilement des vins contenant 10 milligrammes d'acide sul- 
fureux en plus ou  en molns de la limite! et l'opération ne dure 
que  quatre à cinq minutes. 

Dose limite d'acide szitfi~rezix libre. - Vins bluncs. - On peut se 
servir du dosage direct avec la solution d'iode, par la méthode de 
Bunsen, en ajoutant a 101) cc. de vin 2 gouttes d'empois d'ami- 
don,  obtenu en portant à l'ébullition i gr. d'amidon dans 100 cc. 
d'eau, et versant! pour la limite de  30 milli,nrammes, S cc. 6 de 
liqneur iodée, a l'aide d'une burette graduée. Si la leinte bleu: 
persiste, c'est que le  vin contient moins d e  30 milligramines 
d'acide sulfureux libre ; si elle disparait, c'estqiic, trés proba- 
blement, le vin contient plus de 30 milligrammes d'acide sulfu- 
reux libre. 

Vins blancs et vins roiLys. - Le p r o c i d é  suivant est applicable 
A tous les vins et permet  de distinguer facilement les vins conle- 
nant 5 à 10 milligrammes de plus ou  de  moins que les limites. 
A 50 cc. d e  vin, plac6s dans une  fiole à l 'émeri contenant 60 cc., 
on ajoute, pour  la limite de 30 mil l igramn~es,  2 cc. 3 de  liqueur 
d'iode S/50 et  quelques gouttes d'RC1, puis 2 cc. de soliitiori de 
chlorure de  baryum 9 10 p. 100, et l'on complète avec de I'eau 
bouillie ; on agite, on filtre a I'aide d'un filtre en fort pnpier 
exempt de  sulfates e t  I1:,gi:rernent mouillé ; on recueille Ii: filtra- 
tuni dans un tube à essai bien propre. 

La solution d'iode a oxydé au  plus 1 milligr.  5 d'acide sulfu- 
reux l i t r e  ; par  suite,si l'on ajoute au filtraturn quelques goultes 
d'iode, il se forme u n  précipité de  sulfate de  baryte dans le cas 
où le vin contient plus de 30  milligrammes d'acide sulfureux 
l ibre:  le filtratum reste limpide dans le ,cas  contraire. 

Remarque I. - Les vins contenant plus d e  30 milligrammes 
d'acide sulfureux l ibre  loucliissent souvent sous le filtre par 
suite d e  l'oxydation qui se produit pendant la filtration et  avant 
t&te addition d'iode. 

Remarque I l .  - Les vins contenant moins d e  30 milligrammes 
d'acide sulfureux libre, mais  contenant de l'acide sulfureux coni- 
biné, loucliissent à la longue; mais il f au t  ;tu in r ins  une heure 
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pour observer un  trouble net.  On peut, d'ailleurs, Eviter cette 
oxydation de  I'acidesulfureuxcombiné par  une addition d'arsénite 
de sonde. 

Rernnrque 111. - Le trouble doit s'observer dans une chambre  
obscure, en plaçant le tube entre l'œil e t  une source d e  lurnibre ; 
on le saisit mieux encore par  corriparaison avec uri tube d e  vin 
linipide. 

Remarque I V .  - Le même procédé pourrait ,  e n  exécutant des  
ad(litions de liqiieiir iodée correspondant a 8, 10,  15, 20, 25 ,  
30 milligrammes d'acide sulfureux, permettre de  déterminer a p -  
prosimativement la dose exacte. 

Analyse rapide des savons, 

Par M .  F. TELLE, chimiste au Lahoratoire niunicipal de  Reims. 

Nous nous sommes proposé de  doser rapidement les éléinents 
principaux des savons : les acides gras, l'alcali total e t  l'alcali 
libre. Kous avons réussi en opérant comme suit : 

La matière &tant rendue homogkne, on en p r é l h e  2 gr . ,  qu'on 
dissout dans environ 50 a 60 cc. d'eau chaude ; cette solution 
est transvasée, avec les eaux de lavage, dans une boule à- décari- 
tation d'une contenance d'environ 150 cc. et qui peut ê t re  fer- 
mée avec un bon bouclion de likge, dont la partie infbsieure est 
taillée en hiseau. Lorsque la solution de savon est totalement 
refroidie, on introduit dans la houle 10 cc., exactement niesurés, 
de solution normale d'acide chlorhydrique; le liquide se trouble 
par suite de la s4paration des acides gras ; on ajoute de 20 à 
25 cc d'éther ordinaire, e t  l'on agite de  façon à dissoudre entié- 
rernerit les acides gras dans l'éther. 

Cela fait, on laisse reposer, pour permettre I'étlier'cliargé d'a- 
cides gras de gagner la partie supérieure du  liquide ; lorsque ce 
r6suitateçt obtenu: on décante, avec précaution, le liquide acide 
sous-jacent, en le recevant dans un vase A saturation et en ayant 
soiri que la solution étlikrée n'arrive pas jusque dans la voie d u  
robinet ; on rince avec 2 ou 3 cc. d'eau, qu'on fait couler le long 
des parois e t  en inclinant la boule de façon à ne pas Binulsion- 
ner la couche 6tliiirée ; cette eau de lavage est décantSe dans le  
vase saturation. qiii renferme la portion principale, et cette 
op6r~t ior i  est renouvelke tant que  l'eau qui s'écoule est acide 
au papier de tournesol ; on enlbve l'eau qui se trouve dans la 
pointe d e  la boule, au-dessous d u  robinet, avea un toron (le 
papier filire, ct l'or, fait alors écouler la solution 6tliérPe ries 
acides gras dans une capaule de  verre tarée;  on  lave à 4 ou 5 
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reprises avec 2 cc. d'éUier, qu'on fait aussi &couler le  long des 
parois,  et tous ces rinçages sont déversés dans la capsule tarée ; 
on laisse évaporer l 'éther e t  l'on sèche a l'étuve à 95 degrés, jus- 
qu'a ce que  la per te  d e  poids, eritre deux peskes rorisécutives, 
soit inférieure a Fi inilligr. ; on a ainsi les acides gras de 2 gr. 
de  savon. 

Coiiiirie on peut le voir, ce rriode opkratoirr? est exactcrrient 
semblable A celui qu'on emploie  pour doser le  beurre  dans le 
lait pa r  le  proc6d6 Adam. 

La solution aqueuse, séparée du  liquide étlitiré, sert a doser 
l'alcali total. Pour cela, on y ajoute, avec une burette gradu8e, de 
la solution normale d e  soude jusqu'a saturation, en se  servant de  
la phtaléine du phénol comme indicateur. Soit N le nombre de 
centimètres cubes de  soude employé : 

(10 - N) x 0,031 x 50 = (10 - N) x 1,55 = S a 9  p .  100 de  savon. 

et,  pour  les savons d e  potasse : 
(10 - 5 )  x 0,0671 x 50 = (10 - Nj x 2,355 = K'O p. 100 de savon. 

P o u r  doser l'alcali l ibre (nous entendons p a r  ce mot I'alcali 
non combiné aux acides gras, qui  se  trouve en majeure partie à 
l'état d e  carbonate, avec une petite quantitk d'alcali caustique), 
nous employons, avec quelques modifications, un  procédé intli- 
quh par  M. R.  E. Divine ( i ) ,  qui  repose sur  l'emploi d'une solu- 
tion alcoolique titrée d'acide gras destinée à saturer  l'alcali l ibre, 
l'excès d'acide gras étant dosé après  l'opération. Ce prochié est 
bien supérieur à celui qui consiste à séparer  le savon réel par 
une solution saturée de  sel rnarin. 

Kous employons une  solution alcoolique approxin~ativcmet~t déci- 
normale d'acide oldique e t  renferma nt, par conséquent, 28  gr .  %O 
d'acide ol8iquesupposé pur  par  litre airisi qu 'une solution aqueuse 
cihi-normale de  soude (2) .  

On prkpare 2 vases d3Erlenmeyer de 300 cc. Dans le  premier 
vase, on met : 

N 
20 cc. de la solution - d'acide oléique, 

1 O 
50 cc. d'alcool ir 90°. 
Dans le  second vase : 
2 gr. d u  savon A essayer ; 

(1) Voir Annales de chimie analytique, i 901,  p. 388. 
h' 

(2) La solution - d e  soude qui se  trouve dans toiiq les laboratoires 
10 

reniplacc avantagcuscrnent la solution alcoolique, e t  rnr conviqucnt insta- 
ble, indiquée par M .  Divine. 
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N 
40 cc. de  solution - d'acide oléique ; 

1 O 
50 cc. d'alcool h 90°. 
Ce dernier vase est réuni à un  refrigérant a reflux et cliauffé 

pendant une demi-heure A 1'é;bullition a u  bain-marie. 
Après l'opération, le  contenu de  chaque vase est t i tré par  la 

N 
solution d e  soude -, en présence de la phénolphtaléine comme 

1 O 
indicaleur. 

Une partie de l'acide oléique du  vase no 2 ayant été saturée par 
lesalcalis libres du savon, la différence entre  le nombre  de  cen- 
tirribtres cubes de  soude nécessaire pour la saturation dans elia- 
que ba!lon représente la proportion d'alcali libre. Soient N, e t  
Ns ces nombres, on aura  : 

IN, - N,) X 0,155 = NaFO l ibre  p. 100 d e  s avon  
(N, - N,) X 0,233 = K 2 0  libre p. 100 de s avon  
(N, - N,) X 0,265 1 COJ;\'aa l ibre  p. 1 0 0  de s avon  
(3, - NJ X 0,345 = COJK' libre p. 100 de s avon  

suivant qu'on calculera en alcali anhydre ou en carbonate. 
Le reprocheque pourrait  encourir notre rn6tliorie consiste e n  

ce que le poids assez faible s u r  lequel on opére ne  perniet pas 
d'avoir un  écliantillon nioyen ; pour obvier li cet inconvénient, 
rinus opérons s u r  un iiihlango ainsi obtenu : 

Pour un  savon sec, une tranche, prélevée au  iriilieu du  pain do 
savon, est râpée entièrement, e t ,  s u r  le produit bien mélangé, on 
fait les prises d'essais. Pour un savon très aqueux, ne se prélant 
pas a l  râpage, on découpe la tranche en pelits morceaux, et le  
tout est triluré et pétri dans un mortier,  de  façon a avoir une 
masse hornogéne. Les savons d e  potasse sont aussi inélangés au  
morlicr. 

Voici quelques résultats obtenus, comparativenient avec la 
méthode ordinaire (décomposition de 10 gr. de savon, lavage e t  
séchage des acides gras m5langés de  I O  gr. do paraffine ; alcalis 
sur les cendres d u  savon). Les alcalis libres ne  sontdosés que  par  
la méthode que  nous avons d6crite. 

Methode Nouvelle 
urdinaire rutitliude 

- - 
.............. Acides g r a s  p. 100.. 3 , G 3  5Y,i5 

........ Alcali total ,  Na10 p. 1 0 0 . .  G,81 6,82 
...... Alcali libro, C03Na2 p .  100 . .  0,185 n 

............. Acides g r a s  p .  100 . .  60,83 60,60 
Alcali total ,  N a 2 0  p .  100. .  ......... 7.50 7 , 4 4  
Alcali l ibre ,  C03NaP.. ............. 4,11 Y 

................ Acides g r a s  p. 100 57,25 58,15 
........... Alcali total, N a 2 0  p. i O O  6,57 6.51 

Alcali libre, CU3NaZ.. ............. 0,30 a 
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On remarquera que,  pour  deux des savons analysés, notre  
métlio!le donne un chiffre d'acides gras plus élevé que  la mé- 
thode ordinaire ; doit-on at t r ibuer  cette diffkrerice aux pertes 
in6vitables qu'on fait, dans la preniibre méthode, en recueillant 
plus de 1.5 gr .  de  mélange d'acides gras et d e  paraffine, ou à la 
prbsence, que  nous avons constatée dans nos acides gras, d'une 
petite quantité d'acides solubles dans I 'fau, mais  que  ce dissol- 
vant abandonne a l 'éther ? Dans ce dernier cas, ktant donné que 
le dosage des acides gras  sert à apprécier la quantité de corps 
gras neutre saponifié, celte petite quantité d'acides solubles ne 
serait-elle pas, avec raison, comptée avec les acides gras insolu- 
bles, puisque les uns comme les autres proviennent de  la matière 
premiBre 7 

Quoi qu'il en soit, l'analyse d'un savon, telle que nous venons 
de l'indiquer, ne demande que quelques heures, et plusieurs ana- 
lyses peuvent étre  menées de  front sans demander  beaucoup plus 
de temps qu'une seule. 

Warintion d e  l'acide pliospliorique rruivaut I'iige 
du lait, 

P s r  1111. F. BORDAS e t  Sic. DE K a ~ o w s ~ r .  

11 résulte de  nos iiombreiises analyses que l'acide pliospliori- 
que total p r k e n t e  de  grandes variations dans le lait, suivant son 
âgo. On peut dire, d 'une façon g h h r a l e ,  q u e  I'hlimination de 
l'acide phosphorique total va sans cesse en décroissant depuis 
l'époque du  vêlage. 

Cette ilécroissance a lieil aussi p o u r  la Ikcithine. Les chiffres 
que  nous avons obtenus, chez des animaux d e  mSme race, ali- 
mentés de la méme façon i l ) ,  montrent que  c'est dans le pre- 
mier mois qui  suit le vélage que la prudiiclinri de la 1Ccitliirie 
est maxima. 

Cette constatation est irit&ressanle, car elle parait prouver que 
le jeune veau a besoin d'absorber, à cette époque, une plus 
grande quantité d'acide phosphorique pour  le dAveloppement de 
son squelette. 

11 en résulte, enfin, qu'on devra reclierclier, pour l'alimentation 
des enfants plus ou moins d6biles, des  laits aussi rapprocliés que 
possible de l'époque du  vélage. 

( 1 )  Nous tenons à reriiei'cier pi~rliculiérement M. V. Hugot, rrierribre de 
la ~ 3 a r i i b r e  de cornrnerce de Paris et prolirihtaire d e  la ferme niodi:le 
Jersey Farm, qui  s'est gracieuseiiierit rriis k riotre disposition pour faci- 
liter. nos recherclics. 
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Races ...... Jersiaises ïYormanilt: 
A 

Vacht! 
Date du vk- Vache non 

l a g ~  . . . . . pleine 4 juillet l ~ r j u i l l e t  12 juin 13 mai pleirie 
Produc t i O n 

quotidien- 
ne ....... 41. 91.500 81.500 81. il.:i00 81.500 

Extrait ..... 16,OY 15.49 16,47 , 1 6 3  14,W 13,75 14,11 
Cendres.. . . 0,75 0,72 0,69 0.63 0,71 0,72 0,70 
nlatikre 

grasse ... 6,01 5,48 6,93 6 7 6  5,70 5,34 5,oi 
L a c t o ~ c . .  . . 4,67 5,38 5,28 5,20 4,88 4,iiO 4,81 
Caséino . . . .  3,86 3,17 2,90 3,04 2,30 2,GI 
Acide phos- 

phorique 
to ta l  .... 0,218 0,204 0,200 0,164 0,168 0,148 0,j;jfi 

Acide phos- 
phorique 
o r g a n i -  
que ..... 0,0049 0,0068 0,0064 0,0033 0,0033 0,0041 0,0011 

En acide 
phuspho- 
g l y c é r i -  
que . . . . . .  0,0139 0,0193 0,0124 0,0100 0,0100 0,0116 O , O O ! I ~  

En lécithine 
(F=7,27). 0,0654 0,0909 0,0582 0,0472 0,0472 0,0545 0,0436 

C h l o r u r e s  
en chlo- 
rure doso- 
diuni . . . . 0,128 0,026 0,026 0,026 0,104 0,132 0,111 

Prodzlct ion quotidienne. 

Lactose . . . . . . . .  186,80 512,10 4.48,80 416,00 366,OO 39!,00 
Caséine.. . . . . . . 1:4,40 301,15 2.46.50 231,20 428,OU 195,Xi 
Acide phospho- 

r iquetotal  ... 8,71 19,38 l7,00 13,12 12.60 l2,:iX 
Acide phocpho- 

r iqueorgan i -  
que .......... 0,196 0,695 0,374 0,364 0,247 0,348 

En acide phos- 

chlorure de 
sodium. ... . . 5,12 2,44 2,44 2,44 8,Gi 11,22 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n e  l'lnflnenee de I'éci-éiiiagc Eur la répa~tition des 
principaux éléiiientn eonstitatifh du lait, 

Afin de nous rendre compte de la façon dont se répartissent les 
divers d é m e n t s  d u  lait, e t  en particulier les phosphates et la léci- 
thine, dans l'opération d e  l'écrémage, nous avons soumis divers 
laits a l'action d e  l'écrémeuse cectrifuge d p h a  colzhri. Le lait 
écrémé et la c rème obtenus ont été analysés, ainsi que l'éclian- 
tillon sur  lequel avait porté chaque opération. 

Les résultats fournis par  I'urie d'elles ont été les suivaqts : 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extrait.. 
Cendres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Matibrc grassa.. ...................... 

............................. Lactose.. 

............................. Caséine.. 
Acide phosphorique total.. ............ 
Acidc phosphorique orgariique..  ....... 

..... l en acide phos~)hoglycdrique..  
en lccithine (F = 7,271.. .......... 

En grammes pour 100 - 
Lait  type Lait  &cr&rne Créme - - - 
i5,41 10,23 54,10 

0,68 0,72 O,% 
5,86 0,09 50,8X 
4,96 5,28 2,38 
2,88 3,24 l , l 5  
0,176 0,184 0,096 
0,0044 0,001 3 0,OSX 
0,0124 0,0037 0,0691 
0,058 0,018 0,33'1 

Les divers éléments : extrait, cendres, matière grasse, lactose et 
casCine, ont été dosés par  les méthodes liabituelles. L'acide plios- 
pliorique total a é té  précipit; par  le  molybdate d'ammoniaque, 
aprhs incinération e n  présence d e  carbonate et  d'aiotate de 
potasse, puis pesé à l 'état de  pyropliospliate de  magnésie. Enfin, 
le dosage de l'acide pliospliorique organique, duquel on dkduit 
la proportion de lécithine, a été effectui: par  la méthode que nous 
avons décrite dans une note précédente ( i ) .  

Le volume du  lait soumis a l'écrémage était de 3 litres 200 et 
ceux de lait écrémé et d e  crèmc obtenus furent respectivement 
de  2 litres 800 et  O litre 370.  

L'examen des résultats analytiques montre que, en écrémant a 
98 pour 100, nous avons enlevé au lait su r  lequel a porté notre 
expérience 69 pour  100 d e  la lécithine qu'il  contenait.  

Si l'on veut bien c o n s i d h e r  que les laits consommés sont sou- 
vent Scrémi:s B 30 et même 50 pour  100, on  voit que ,  en même 
temps que la matière grasse, on enlkve, par  cette pratique, de 30 
à 30 pour 100 d e  Ib,citliine. 

Cette dernière constatation suffit pour  expliquer les chiffres si 
élevés de  dé& par  troubles gastro-intestinaux que  l'on con- 

( 1 )  Annales de chimie analytique, 1902, p.  331. 
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state dans les villes dont les municipalités ont tolAr4 la mise en 
vente de laits écréniés. 

Elle permet, en outre, d'expliquer le mecanisme des accidents 
signalés par  ditfkrents médecins cllez les enfants en bas age nour- 
ris exclusivenierit avec du lait stérilisé. 

Procédk nouveau de dosage du tannln, 
P a r  M. En. CHOUZEL, ex-préparateur à la Faculté de Bordeaux,  

pharmacien à La Réole. 

II existe un grand nombre de procédés (le dosage du tannin. 
Chacune de  ces méthodes présente des inconvénients, soit p a r  
manque de prticision, soit par difficull6 d'exécution. 

Nori proc6dé repose sur  I'irisolubilitB d u  tannale d'unalgisine 
dans l'eau. I I  a l ' immense avantage d'être applicable a tous les 
produits renfermant un tannin d e  n'importe quelle :origine. I I  
est d'une exécution facile et relativement rapide. 

II consiste, tout simplement, a dissoudre dans I'eau distillée 
le tannin a doser, à ajouter d e  I'analgésine (diniéthylphénylpy- 
razolone), jusqu'a ce qu'il ne forme plus d e  précipité ; on calcule 
la quantite d'analgésinc en~ployée ,  qui est aussi celle du  tannin 
prk ip i t6 .  

Si l'on éprouve quelque difficulté à saisir la fin d e  la réaction, 
on n'a qu'k ajouter un excès d'analgésine, qui ne  redissout pas le 
prbcipité formB de l n n ~ ~ i t i !  d'analgisins ; on  ajnute du  bicarbonate 
de soude en quantité approximativement double de  I'analgésine 
employée; d u  liquide d'abord laiteux et r6guliErement opaque 
se s6l)are u n  pr6cipit6, sous forme (le grumeaux;  le liquide sur-  
nageant est d e  couleur verdatre;  le  prdcipitk de tannate d'analgb- 
sine est recueilli su r  un filtre taré;  on lave a l'eau distillée, pour  
entraîner l'excès d'analgésine et d e  bicarbonate de soude ; aprbs 
dessiccation à l'étuve 100 degrés, on retranche le poids du  
filtre du poids total. Si l'on prend la moitié du  rksultat obtenu, 
ce nombre représente le poids du tannin contenu dans la quantité 
de produit soumis a l'analyse. 

On peut aussi procfider au moyen de solutions titrées, mais la 
limite de la réaction est assezdifficile a saisir pour qu'il y ait lieu 
de  donner la préfSrencc à la méthode par  pesée. 

Le tannate d'analgksirie est conslitué par uri produitjaune-brun, 
de la consistance d'une masse pilulaire, durcissant à l 'air et d e  
cassure résinoïde, rappelant l'aspect de l'aloès et susceptible d e  
recouvrer sa  corisistance primitive eii le malaxant pendant quel- 
ques instants entre les doigts. 
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La presence des matières organiques qui  accompagnent le 
tannin dans les vkgétaux et  dans les produits du  commerce 
n'influe pas sur  le résultat obtenu par  mon procédil. Celui-ci est 
applicable aux vins, à la condition, toutefois, d'éliminer, par 
évaporation prbalable à une douce chaleur. I'alcool qu'ils ren-  
ferment. L'alcool, en effet, dissout le précipi14 de lannate d'anal- 
gPsine, qui n'est ni influencé, ni dissous par  les soliitions aqueuses 
étendues d'acides minilraux (nitrique, siilfurique, chlorhydrique) 
ou par  Ics acides végétaux divers. 

L'acide gallique ne donne pas lieu à la même réaction que le 
tannin sur  I 'analghine. 

Albuniines, 

Aprèsavoir c ru ,  pendant longtenips, que  l'urine normale, si peu 
albumineuse chez l'homme, ne contenait qu'une albumilie, j'ai 
dit ri;eeniment qu'elle cri cnriteriait deux ( l ) .  que  j'appelle, prnvi- 
soirement et pour mon usage, I'une sulfo-protéate alcalin, l'autre 
siilfo-protdate terreux,  protbate étant l i  pour  carbono-phosphate 
organique. 

J'ai étudié ces deux alhumines dans des liquides pathologiques, 
dans le lait et quelqiies l i q u i d e  physiologiques, dans les lima- 
ces, la muscle et les plantes, dans l e  sang, la cochenille et les 
fleurs, sans oiihlier l'œuf; c'est une  contrihiition à l'étude du 
hlanc d'ceuf que  j'exposerai aujourd 'hui .  

Blnnr: d ' m i [  (polila). - T,orsqiie, aprhs avoir corivenahlenierit 
ouvert un œuf, on d~:gage le blanc de la coquille, tout en le  s<:pa- 
rant du jaune, on remarque que le blanc se compose de  deux par- 
tips : l'une, relativement fluide; l'autre, plus ferme, en consistance 
de caillot,  accompagnant les chalazes. 

Recevons le bloc albumineux blanc dans un t u b e à  robinet; 
Sjoutons un égal volume d'eau additionn6e de  quelques gouttes 
de phiinolplitaléine et tentons de faire le  mélange dans l'appareil 
houcli6, par  des  renversements et redressements siiccessifs et 
doux, sans secousses; la partie fluide se mêle immédiatement 
avec l'eau, et  l e  mélange se colore en rose, tandis que la partie 
ferme, moins miscible, traverse intacte et  blanche la solution 
colorée et,  l 'appareil étant mis  au  repos vertical, gagne le fond 
où elle se tasse,incolore. 

Soutirons cette derniere dans un matras de 250 cc. chimique- 

(1) Annales de chimie analytique, 1 9 0 2 ,  p. 16. 
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ment propre, dans l'espèce, exempt de  chaux  et  de  magnésie ; ce 
soutirage nécessite le jeu répétC! du robinet,  qui ,  à cliaqiie tour ,  
débite la masse en autant d e  larmes visqueuses, e t  c'est la une 
remarque que nous utiliserons plus tard. 

I I  s'agit maintenant de  porter le  rriatras à l'ébullition et de  l'y 
maintenir pendant quelque temps,  en lui imprimant  un moure- 
ment circulaire rapide et  sans arrèt .  Pour cela, après  avoir donné 
au contenu la mobilité n4cessaire. en ajoutant deux o u  trois fois 
son volume d'eau additionnkc de  phénolphtaléine, j e  suspends le  
matras par  un solide cordon au-dessus d'un bruleur  de Bunsen 
a couronneinent, en affleurement de  la flarnirie, et je cliauffe 
flamme baissée, e n  m'aidant cfficaccmcnt de la résistance du 
cordon. 

Le liquide qui  s'est coloré en rose se décolore graduellement, 
a mesure q u e  s'Ccliappe l'acide carbonique ; il passe au blanc 
mat à l'ébiillition, se colore de nouveau et  finit par reprendre 
assez rapidement, s u r  le feu, sa coloration primitive ; j'éteins ; 
j'ai un liquide limpide, dans lequel nagent des formes iiiembra- 
neuses, vermiculaires, distinctes, qui correspondent aux gouttes 
filées par le robinet.  

II n'y a pas e u  de coagulation, et le liquide peut-être concen- 
tr6, à terripérature base ou  à temphrature élevée, jusqu'à pelli- 
cule et au delà sans qu'elle se produise. 

La propriété de coagulation par la chaleur n'est pas perdue ; 
on peut la restituer au  liquide refroidi, en y faisant passer un 
courant d'acide carbonique ; il y a prise en masse, masse qu'il 
est possible de  ramener a l'état fiuide par  ébullition noiivel~e,! 
avec le concours d'une agitation très active. 

L'ébullition a fait subir  à l'albumine une modification passa- 
gère, due au  diplacement de l'acide carbonique, e t  c'est I l  une 
action particulière de cet acide, car les autres  acides, comme 
nous le verrons plus tard, déterminent une altération dPfinitive, 
autrement dit une précipitation. 

La partie fluide restée dans l'appareil donne lieu à des oliser- 
vations a peu prés  identiques; il existe, néanmoins, entre les 
deux parties, des iliffkrences profondes, qui seront l'objet d'une 
note prochaine, complément de celle-ci. 

D'ores et déjà, voici comment j'interprèie ces faits, si le blauc 
d'œuf est, comme je le pense, un  composé des deux albumines 
en solution chlorurée : 

La réaction alcaline du blanc d'œuf. avant comme aprbs I'ébal- 
lition, est due  au protéate alcalin. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'acide carbonique,  qui  se  dbgage à chaud et qui change mo- 
mentanément la réaction, appartient au  protdate t e r reur .  

Cet acide carbonique est agent de  la coagulalion par la chaleur 
en dégagement contrarié ou supprimé,  soit qu'on cliauffe au bain- 
marie  l'œuf dans sa coquille, soit qu'on cliauffe le  blaiic d'œuf 
dans un petit InIlon ouvert ou dans un petit ballon clos, soit 
qu'on chauffe brusquement quel que soit l e  vase. Dans tous ces 
cas, le blanc coagulé est acide A la phénolplitaléine. 

Cet acide carbonique est sans action, si  l 'on cliauffe lentement a 
l 'air l ibre, c'est-à-dire en vase large, avec surface multipliée par 
le  rnouvemerit. 1.a matière fluide, transparente, est alcaline. 

L'action des sels libres, c'est-à-dire des c l~ lorures  alcalins, dans 
leur état d e  dilution naturelle, est nulle. 

S6pni-atinn du iiiaiiganèse d'avec le cobwlt 
et le nickel. 

Par hl .  M.-Errini . I'ozxi-Escor. 

On peut séparer le rriarigaribse d'avec le  cobalt e t  le riickel par 
prkcipitation en préseniae d'un grand excès d'amnioniaque et de 
sels aminoniacaiix et  addition d ' a u  oxygénée ou de  persulfate 
d'amnioriiaque. 

Le manganèse est intégralement précipité a l'état d'hydrate 
b run ,  trmsformable par  calcination en oxyde défini ; le  nickel et 
le cobalt restent en solution, e t ,  s'il y abeaucoup  de  cobalt et peu 
de  nickel, la liqueurfiltrée prend u n c  teinte plus ou moinsrouge, 
due  ?i la formation d'uri sel percobaltiqce. 

Dosage dix gluten humide dans  le^ farinesi, 

Par 31. Rlarcel ARPIN. 

(Suite) ( I )  

Influence du repos du p%ton 

Mon savant confrère, M.  Balland, directeur d u  Laboratoire 
des expertises du  Comité de  l'lnlend;irice, a inontré, dans un 
ouvrage intitulé : Hecherchesszcr les hl&, G s  farines et le pain, que 
la teneur e n  gluten des  farines s'accroit pa r  le repos du  pâtori 
avant le  malaxage, et que la période d'accroissement ne s'étend 
pas au-de l i  de 5 heures. 

J'ai repr i s  cette m é m e  expérience, e n  opérant  s u r  l'éctiantil- 

( 1 )  Voir Annnles de chimie analytique, 1902, p. 3% 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ion que j'ai signalé plus haut. J'ai, de plus, déterminé la teneur en 
gluten sec. 

Voici les nombres fournis par cesopérations : 

A 
Gluten p. 100 

humide sec 
23.41 8.04 
24.69 8.0'1 
23.68 8.16 -- 

Moyenne.. . . . . .. . . 25.26 8.08 
Ecart pour cliacun. . O .  99 0.12 

B 
Gluten p .  100 

humide sec 
23.29 8.01 
05.56 8.13 
25.0% 8 07 --  
25.29 8.07 
0.54 O t 4  

Ecart entre les deux opérateurs. 0.87 et 0.18. 

Malac~.clge api.Gs un repos de 15 mi~i i i t es  . 

25.23 8.10 24.87 7.83 
25.68 8.13 25.86 8.13 
24.96 7.86 . 25 59 7.95 - C_ - - 

Moyenne.. . . . . . . . . . 25.29 8.03 25.44 7.97 
Ecart pour chacun.. 0.71 0.97 0.99 0.30 
Ecart entre les deux opérateurs. 0.81 el  0.30. 

hfalaxage après un repos de 30 minuies 

25.52 7.95 25.50 8.01 
06.58 8.23 22.26 7 .60 
95.20 7.80 - - 25.44 7.83 -- 

Movenne.. . . . . . . . . . 25.76 7.99 25.40 7.89 
Ecart pour chacun. . 1.38 0.43 0.24 0.2i  
Ecart entre les deux opérateurs. 0.30 et 0.43. 

Malaxage après un repos d'une Ireure . 

25.80 7.98 25.53 7.89 
25.68 7.98 25.20 7.83 
25.86 7.92 -- 25 3.5 7.80 - - 

Moyenne.. . . . . . . . . . 25.78 7.96 25.3ii 7.8k 
Ecart pour chacun.. . 0.18 0.06 0.33 0.09 
Ecart entreles deux opérateurs. 0 .66 et 0.18. 

Malasage après un repos da 2 heures. 

25.80 7.92 25.83 , 7.86 
25.98 7.95 26.37 7.95 
25.23 7.71 
.__ - 25.59 7.80 - - 

Moyenne ... . . . . . . .. 25.67 7.86 25.93 7.87 
Ecart pour chacun. . 0.73 O .24 0.78 0.15 
Ecart entre les deux opéraleurs. 1 . 14  et 0.24, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



illalasage après un repos de 3 heures. 

A B 
Gluten p.  100 Gluten p. 100 -- huiiiids-c hurriicle 
26.16 7.86 25.71 
96.04 7.86 26. I C  
26.22 7.93 - - 26 82 

Moyenne. .................. 26.14 7.89 26.'>0 
Ecart pour chacun.. ........ 0.18 0.07 1.11 
Ecart entre les deux opérateurs, 0.78 et 0.21 

Malaxage après un repos de 4 heures. 

26.42 8.04 26.40 
26.04 7.98 27.39 
06.3% 7.98 - - 26.76 - 

Moyenne ................... 26.92 8.00 26.85 
Ecarl pour cliaciin.. ........ 0.48 0.06 O .  99 
Ecart entre les deux opérateurs, 1.35 et 0.1%. 

Malaxage après un repos de 5 heures. 

26.46 8.01 26.31 
26.13 7.95 26.73 
25.86 7 80 - - 36.98 - 

Moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.15 7.91 436.67 
........ Ecart pour chacun.. 0.60 0.21 0.67 

Ecart enlre les deux op8raleurs, 1.12 et 0.18. 

Récapitulatirni. 
Jloycnnes. 

hlalaxage immédiat.. . . . . . . .  
Après .15 niinutes ........ 
- 30 - ........ 
- 1 h e u r e . .  ......... 
- 2 heures.. ......... 
- 3 - ........... 
- 4 - ........... - 5 - ........... 

Augment. de O 4 lieures.. . 

8.08 
8 .03  
7.99 
7.96 
7.86 
7.89 
8.00 
7 92 

néant 

Les résul la ts  ob tenus  accusent  u n e  augmenta t ion  en gluten 
h u m i d e  d e  i , 6 0  p .  !O0 p o u r  un r e p o s  d e  4 heu res .  

Dans la p r e m i è r e  d e m i - h e u r e  d u  r epos ,  l 'augmentation 
a p p r o c h e  d e  0 , s  p. i00. C'est l 'écart  qu'avait  t r ouve  M. Balland 
avant  moi. 

Si l 'on lient c o m p t e  d e  ce t  accroissement  et  qu'on le sup- 
pose  s 'ajoutant ce lu i  fou rn i  p a r  la t empéra tu re  dc l'eau B 
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2.5 de grés;^ qui  est parfaftement admissible, on voit que, pour  
la même farine, on  peut trouver, en considérant seulement des 
chiffres moyens : 

Valarage immédiat avec eau h I t i  degrés, 
...................... (ancien prockdé). 25.26 

hlalaxage aprés 30 minutes de repos (nouv. 
. procede). ............................. 25.76 
hlalaxage avec eau ti 25 degrés (nouveau pro- 

rédé) ................................. 26.49 
Différence en plus.. .............. 0.50 1.16 -- ............. Augmenlation totale.. 2 .66p .100  

C'est donc une majoration de 1 ,66  p.  i00 ,  pour l'exeniple que 
je prends, car  il est a remarquer ,  en outre ,  que l'augmentation 
n'est pas constante, mais qu'elle varie avec la  nature des blhs, 
avec le blutage, etc. 

Un autre fait, t rès  intéressant, se dégage encore d u  tableau 
ci-dessus. On voit que ,  s i  le gluten humide a augmenté d'une 
façon notable, la t eneur  en gluten sec ne s'est pas, o u  presque 
pas modifihe. Elle est, en effet, sensiblement la même, qu'on l'ait 
obtenue a p r k  malaxage immédiat d u  p;lton oii après un repos 
de  4. heures. 

Ce n'est donc pas une augmentation réc?lle de  gluten qu'on 
obtient, daris ces conditions, mais bien un simple gain en eau ; 
les chiffres qui  esprimenl  une teneur en gluten humide 
plus élevée sont faux, puisqu'en réalit6 la malibre sèche, le 
gliden vrai, n'est pas influeric6. I I  y a autant d e  gluten sec 
@,O8 p. 100) dans les 25,4G p 100 d e  gluten humide, obtenus 
par malaxage immédiat,  que dans les 2 6 , X  p. 100 (8 p. i00)  four- 
nis par le malaxage a p r k  un repos de 9 heures.  

Je ne vois donc pas quel perfectionnement o n  apporte à la 
méthode, en conseillant de  laisser repoqer le pâton avant le inala- 
xage, sinon qu'on est conduit a exprimer en gluten ce qui, en 
réalité, est d e  l 'eau pure.  

. . 
Influence de la nature de l'eau. 

Les expériences que  je viens d e  décrire ont été faites avec de 
l'eau provenant d e  la conduite qui alimente mon laboratoirc. 
Cette eau se compose, dans le cas particulier, d 'un mélange 
d'eau d e  la Vanne, du Loing et du  Lunain Elle est suffisamment 
pure, au  point d e  vue chimique,  puisqu'elle c e  marque que 
20 degrés hydrotimétriques. 
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. Il ktait  i n t h e s s a n t  d e  vo i r  c o m m e n t  se compor t e ra i t  l e  gluten 
avec d e s  e a u x  d e  composi t ion  différente. 

J'ai o p k r é  A la t e m p é r a t u r e  d e  15 degrks,  exactement  mainte- 
n u e ,  e n  uti l isant l a  m é m e  far ine  q u e  p rkcédemment ,  niais en me 
se rvan t  d 'une e a u  ditférente. 

J ' a i  ernployi! : 

I o  De l'eau distillée marquant.. ........... O degré hydrotimktr. 
20 De l'eau de source (Vanne, Loing et 

Lunain) marquant.. ................... 21 n - 
30 De l'eau d'un puits de l ï l e  de la Cité mar- 

quant ................................ 79 n - 
4 O  De l'eau d'un puits de Belleville marquant. 141 n - 

Les rksultats o b t e n u s  sont  cons ignés  d a n s  le t ab l eau  suivant 

Eau distillée. O degré hydrotimitiique. 
A B 

Gluten p .  100 Gluten p. 100 

humido sec hurriide sec 
23.76 7.95 24.15 7.89 
22.41 7.47 23.46 7.71 
22.65 7.59 - -  23.31 7 6 5  - - 

Moyenne.. ................. 22 .9 i  7.67 23.64 7.75 
........ Ecart pour chacun.. 1.35 0.48 0.84 0.34 

Ecart entre les deux opérateurs, 1.74 et 0.42 

Eau de soirrce. 21 degrés hychotimetrigues. 
25.41 8.04 25.29 8.01 
24.69 8.04 25.56 8.13 
25.68 8.16 25.03 8.07 - - - -- 

Moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.26 8.08 25.29 8.07 
......... Ecart pour chacun.. 0.99 O .  12 0.54 O . ( g  

Ecari. entre les deux opCrateurs, 0.87 et 0.15 

Eau de puits (Ile [le la  Cik). 79 degrés hydrotimétriques. 
26.31 7.98 26.22 
26 . i9  8.0'1 26-28 
96.97 8.07 - -  26.43 - 

Moyenne .................. 26.59 8.03 26 32 
Ecart pour chacun.. ........ O 66 0.09 0.21 
Ecart entre les deux opérateurs, 0.75  et 0.18. 

Eau de puits (Belleville). 141 degrés hydrotimetriques. 
27.69 7.95 26.58 
27.75 8.10 26.97 
27.51 7.9% - -  26.9t - ................ Moyenne.. 27.65 7.99 26.89 

Ecart pour chacun .......... 0.24 0.18 0.39 
k a r t  entre les deux opt5rateurs, 4.17 et 0.21. 
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Ricapitulation. 
Moyennes 

Avec eau distillke. . . . . . . . . . . 22.94 7 . 6 7  2 3 . 6 4  7 . 7 5  
- a 24 degrCs hydr . .  23.26  8 . 0 8  25 .29  8.07 
- A 7 9  u - .. 26.59  8 . 0 3  26 .31  8 . 0 0  
- h 142 n - .. 27.65 7 . 9 9  96.82 8.00  

Diffkrences 
De O 2 20 degrés hydr ..... $ 4 . 3 2  f 0.41 + 4.654-  0 . 3 2  
- 21 a 79 )) - ..... + i . 3 3  -0.05 + 1 . 0 2 - 0 . 0 7  
- 7 9 2 2 4 1  D - ..... + 2 . 0 6  - 0 . 0 4  + 0 . 5 1  0.00 
Augmentation totale de O 2 141 

degrés hydrotimétriques.. . . . . 4.71  p. 100 3 .18  p.  100 

Ces chiffres montrent,  d'une façon saisissante, quelle influence 
exerce la composition de  l'eau dans le  dosage du gluten. 

L'eau distillée, la plus pure par conséquent, dissout du  gluten, 
puisqu'il y a un k a r t  de 2 p. 100 e n  moins, pour  le gluten 
humide, et d e  prhs d e  0,s p.  100 pour le gluten sec, comparati- 
vement avec les résultats obteriua avec de l'eau d e  source. 

Un fait remarquahle est mis en évidence par  cette expérience, 
c'est que ,  dès  que  l'eau atteint une certaine richesse calcaire, 
même peu élevbe, 2 1 degrés hydrométriques, par  exemple, le 
gluten cesse d e s e  solubiliser, pour  un rnSirie temps de malaxage, 
tandis qu'on voit la teneur en gluten liumide augmenter dans 
des proportions énormes : 1 .5  a 2 , 4  p. 100 .  Le gluten sec s'est 
maintenu. lu i ,  entre  7,99 et 8,08, soit un  6cart de 0 , 0 9 ,  c'est A- 
dire une diférence négligeable. 

C'est le même pliénoméne qui s e  produit dans Ie cas du repos 
du paton. La quantité d e  gluten humide croit,  alors que  le gluten 
sec reste stationnaire. II s'opére une simple absorption d'pau par  
le gluten, mais la quantitC réelle, vraie, de  gluten sec ne varie 
aucunement. 

11 ressort d e  ces résultats que, si deux opérateurs, égalemeiit 
habiles e t  consciencieux, manipulaient, dans des conditions abso- 
lument identiques, un même échantillon de farine, en opdrant, l'un 
dansI1lleSaint Louis, avec de  I'eau de source, l'autre à Belleville, 
avec d e  I'eau de puits, ils verraient, en faisant abstraction de 
toute au t re  cause d'erreur et en ne tenant compte que de l'in- 
fluence d e  la composition de I'eau, leurs résultats différer de  
2,39 p. i00. 

(A suivre). 
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REVUE DES PUBLICATIONS FRANC 7 AISES 

Essai niieroniétriqne des ininernls d'or. - M .  GUEfi- 
REAU ( R u l l .  Soc. chimique du  5 août 1905, p .  790). - I I  arrive 
souvent que,  da is l'essai des minerais d'or pauvres, le houton 
d'or obtenu est si faible qu'il est clif'ficile d'en prendre le poids 
exact. On peut, dans ce cas, eniployer l'appareil de  IIarkort et 
Plattner, qui est formé essentiellement par  2 règles d'ivoire 

disposées comme celles du pyrombtre de Wedgwood et gra- 
dudes i l'aide de  sphères d'or de  poiJs  connu. On peut aussi 
employer le micronibtre, comme l'a propos6 Goldsclimidt ; dans 
c e  cas, il faut amener l'or à 1'6tat. de splikre parfaite e n  faisant, 
comme l'a indiqué Gozdort, une perle à l'acide borique. 

L'auteur a fait des essais pour  dkterniiner l'exactitude de cette 
dernière  méthode. 

Le Iioiitcin d'or et d'argent est olitcnii cornrrie à l'ordinaire, 
mais on doit soigner l'attaque par  AzO", afin que I'or ne se 
divise pas. 

Le bouton, aplati, est mis dans un petit creuset de  porcelaine 
e t  traité A froid, pendant cinq minutes, par A z 0 3 t I  à 220 Ihuiné,  
( D  = 4 , i  81, puis chaufïri pendant 10 minutes a une ~ r ' è s  douce 
clialour ; on le traite ensuile a une teinpGrature un peu plus éle- 
vée, peridarit 1 0  niinutes, par  A z 0 3 M  à 3.1° Raiirrié ( D  = 1 . 2 9 )  ; 
on  lave à l'eau ; on d9carite e t  l'on sèche à l'étuve. 

On fond au ctialunieari une perle d 'acide borique, et, tandis 
qu'elle est chaude, on la presse s u r  la parcelle d 'or ,  qui  adiière 
fortement ; e n  reforidant la perle,l 'or est amené à 1'6tat sl~liérique; 
on dissout l'acide borique et  l'on mesure la perle d'or au niicros- 
cope siIr un petit verre de inonlre ; on ernploie un grossisseiiient 
de  100 à 150 diainklres ; coiririie la sphère n'est pas régulikw, ori 
mesure son diainétre dans 6 ou 8 positions différentes et 
l'on prend la moyenne. Le poids do la splikre est donné par la 
formule : 

P 10,123 X d' 

dans laquelle d représente le diambtre de  la sphère. Pour établir 
cette formule, l 'auteur a pris, pour la densité de l'or, la valeur 
19 ,33 .  

Les résultats que cite l'auteur montrent que c e  procSdé donne 
de  bons résultats. 

Reclierehe de l'rirsenic dniin lit glyeÉrine. -h l .  BOC- 
GAIILT (Journal de pharrnacze el de chzvzie du  i C r  juin 1901), - 
h l .  Bougault a eu l'occasion de constater la présence de l'arsenic 
dans un assez grand nombre d'6chantillons de glycérine ; quel- 
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qties-uns de ces éc\iantillons contenaient une quantité d'arsenic 
correspondant a 3 , h  e tméme 5 centigr. d'anliydridearsériieux par  
litre. On peut faire la recherclie qualitative de l'arsenic au  
moyen de  l'hydrogène sulfurA, mais il est préférable de recou- 
r i r  a un réactif qui a été proposé eii 1896 par hlM. Engel et  Ber- 
nard et qu'on prépare de  la manière suivarite : on dissout 4 g r .  
d'liypopliospliite de soude dans 4 0  cc. d'eau, et l'on ajoute Z O O  cc. 
d'IICI pur  ( D  = 1.17) ; i l  se fornie un prkciyité de chlorure de  
sodium qu'on sépare ; le liquide ainsi obtcriu est le réactif e n  
question. Pour s'en servir,  on  e n  ajoute i O  cc. à 5 cc. d e  gly- 
c h i n e  et I'ori chauffe au  bairi-marie ; si la glycérine est arseni- 
cale, il se produit Urie coloration brune, e t  méme un précipité 
si la quantité d'arsenic est suftisante ; avec une glyc6rine con- 
tenant 2 centigr. d'arsenic par litre, on a un précipité flocon- 
neux brunatre ; avec une glycérine en rerifermant seulement 
i. niilligr. par litre, on a une coloration Iiriirie trks nette, e t  il s e  
formeun précipitk au fond du tube après  un repos de quelques 
jours ; avec 2 milligr. ,  la coloration est encore appréciable. 

L'aspect d u  prbcipité qui  se forme est caractéristique ; si l'on 
avait des doutes, on le recueillerait e t  ori I« caractériserait p a r  
la métliode connue a 1'Ctat d ' a r sh ia te  (l'argent. 

Comment se fait-il que  la glycérine soi1 arsenicale 1 Les glycé- 
rines destinées aux usages pliarmaceutiques sont obtenues par  
la distillation de produits bruts  provenant de deux sources diffé- 
rentes : IOles glycérines dites de  saponilicatiuri, qui sont produites 
par saponification de  matières grasses au moyen de  la chaux; sous 
pression ; 4O les glycériries dites d e  lessives, rksidus de la fabri- 
cation des savons. 

La préparation des p ~ e m i e r e s  ne comporte guére I'introduc- 
tion d'arsenic ; quant aux secondes, qui sont très alralines, on les 
sature par  HCI avant de les distiller ; o r ,  l'acide commercial ernt 
ployé a cette neutralisation est toujours arseriical ; il se pourrait  
que c.et acide fût la porte d'entrée de l'arsenic, dont une paitie 
serait entrainée mécaniquement à la distillation. 

Présence de I'rtrnenic dans Im &oérlne. - M .  L .  
BARTHE (Joz~rnnl de phamnncie et de chimie du i: juillet 1902). - 
M.  artl lie-a essayé ~ e - ~ r o c é d é  recommandé par hl Bougault, pour  
la reclierclie de  l'arsenic dans la glyccrine, et il considere ce pro- 
e6d6 coninie stkluisant par sa sirriplicité et par sa sensibilité, car  
il permet de  déceler des  quantités d'arsenic plus faibles encore 
que celles indiquées p a r  RI. Bougaiilt. D'autre part,  l'acide liypo- 
pliosphoreux en milieu clilorliydrique, qui  est le réaclif préco- 
nisé par M. Bougault, ne donne pas de  avec les sels d e  
cuivre, de plomb ou d'aritimoineet permet de déceler la présence 
de traces d'arseriic dans les sels d'antimoine impurs  ; ce mème 
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réactif réduit les sels mercuriques, stanneux et argentiques, mais 
les précipitésobtenus sont blancs. 

I l  existe un certain nombre de métaux dont les selssont réduits 
par le réactif en question ; ce sont les sels de bismuth, le cya- 
nure de mercure, les chlorures d'or, de platine et de palla- 
diuni, mais il est bien peu probable queces sels puissent se ren- 
contrer dans les glycbrines officinales. 

La réaction indiquée par M.:Bougault est donc appelée A rendre 
de rkels services en chimie analytique et en toxicologie, mais, 
comme conséquence des constatations faites par hl. Darthe, rela- 
tivement aux réductions qui se produisent avec certains m6taiix, 
le précipité obtenu devra toujours, lorsqu'il s'agira d'une exper- 
tise, êtrecaractérisé(c~ristaux d'arsénio-moly bdateri'ammoniaque, 
arséniate d'argent, appareil de Marsh). 

A propos de la recherche de  l'arsenic dans la glycérine, 
RI. Bartlie met les cliimisles en garde contre un procddé de 
recherche auquel on pourrait être tenté de recourir et qui a été 
recommandé par Gutzeit et Vulpius. Ce procédé consistes prendre 
2 cc. de glycérine, qu'on mêle avec 3 cc. d'HU, et l'on jette dans 
le rriélange un fragment de zinc pur ; le gaz qui se dégage forme, 
sur un papier imprégné d'une solution de nitrale d'argent a 
5 p. 100, une tache jaune qui noircit au contact de l'eau. 

Or, M. Barthe, ayant obtenu cette rbaction avec une glycérine 
essayée par lui, voulut contrdler les résultats avec l'appareil de 
Marsli, seule m4tliode scieritifique devant conduire a uri résultat 
indiJcutable ; il détruisit doncla glycérine par le procédé azoto- 
sulfurique indiqué par M .  Denigès, et ,  après avoir fait fonctionner 
l'appareil pendant deux heures, il n'obtint pas d'anneau. 

L'essai Gutzeit-Vulpius est donc insuffisant, tel qu'il est indiqué, 
mais on peut le rendre exact en remplaçant le papier au nitrate 
a'argent par du papier imprégné de  bichlorure de mercure. 
L'échantillon de glycérine qui avait donne un résultat positif avec 
le procédé Gutzeit-Vulpius et un résultat négatif avec l'appareil 
de  Marsh, donna Bgalement un résultat négatif en appliquant le 
procédé Gutzeit avec emploi du papier de sublimd. 

Dosage volumétrique de ln glycérine an moyen de 
l'acide iodique. - M .  A .  CHAUMEII, (Bull. Soc. chimique d u  
20 juin 1902, p. 629). - On sait que l'acide iodique décompose 
la glycérine, en donnant CO2 et de l'iode. En présence de SObH', 
la combustion de la glycérine est complète et peut être repré- 
senté par I'Qquation : 

5C3HB03 + 71'0' = i5C09 f 20H20 + 71' 

Donc 5 molécules de glycérine (h60) mettent en liberté 7 mol& 
cules d'iode (i 778). 

i gr. d'iode correspond donc A O gr. 2587 de glycBrine. Soit 
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V le volume d'hyposulfite de  soude N / I O  necessaire pour doser 
cet iode, la quantité de  giycdrine sera représentée par  

Voici comment  M.  Cliaumeil opBre le dosage : 
l e r  cas. - La glycériiie a titrer n e  renferme pcis de substnnces 

agissunt sur l'acide iodiyue. - Les solutions nécessaires pour  le 
dosage son1 : 

i0 Une soliition d'acide iodique $ i/5; 
Z0 Une solution d'liyposulfite de soude N/1O. 
L'appareil dont on se  sert n'est autre  que  celui qui  a été décrit 

par Mohr pour  !e dosage (le l'iode. 
Dans une capsule tarée, on verse environ 10 gr. de glycérine; 

on en dtitermine le poirls exact; on dissout dansl'eaii e t  l'on a r n h e  
la solution A i l i tre ; on prend 10 cc. de  cette solution, qu'on verse 
dans le ballon; on ajoute successivement 25 cc. de  solution 
d'acide iodique, 50 cc! de S O H 2  et  un fragment de  marbre. 

On ferme le  ballon avec le tube  à boule ; l'appareil condenseur, 
rempli de solution d'iodure de  potassium a 115, est plongé dans 
un mélange réfrigérant, puis on distille. Cette prerniére diçtilla- 
tion ne  donne pas la totalité de I'iode ; il se forme probablement 
des éthers sulfuriques de  la glycérine. qui résistent à l'attaque par 
l'acide iodique ; aussi,. faut-il laisser refroidir le ballon, puis 
ajouter 2 5  cc. d'eau et faire une deuxikme distillation. 

On titre ensuite I'iode au nioyen de la solution titrée d'liypo- 
sulfite de  soude, e t  l'on calcule la proportion de  glycérine e n  
employant les coefficients que nous avons indiqués plus haut. 

2 0  cas. - L a  glycirine co~ttietit des cl~lorures. - Lorsqu'on sou- 
met le mélange de  glycérine et de chlorure à l'action de l'acide 
iodique, il  se produit d u  clilore, qu i  déplace une quantité d'iode 
équivalente : 

Donc iO molécules d'IICI (365) correspondent à 12 atomes 
d'iode (1524). Comme 1 cc. d'liyposultite de  soude N/iO équivaut 
à O 0127 d'iode, on voit que 0,0152h d'iode corresponrlerit a 
1 cc .  2 d'hyposullite N/10. 

Ceci posé, soit V le volume d'liyposulfite employk pour le  
titrage d e  I'iode mis en liberté dans le dosage opérk tel que nous 
l'avons décrit dans le premier cas ; 

Soit a l e  volume d e  nitrate d'argent N / i O  employé pour doser 
le chlore dans la solution d e  glycérine à t i trer.  

On voit que  a X 1 , 2  donnera la quantité de solution d'hyposul- 
fite de soude qui  a été nécessaire pour  détruire  I'iode dPgagé par  
les chlorures. 

Donc V -  (11 X i ,2 )  donnera l'iode correspondant à l a  glyck- 
rine seulement. 
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Exemple : il a fallu employer 28 ce. 6 d'hyposulfite N/ZO a~ 

O cc. 8 de  nitrate d'argent N/ 10.  
On aura la quantité d'hyposulfite correspondant à l'iode 

degagé par  la glycérine de la mani2re suivante : 

et, p a r  suite, le poids de  la glycérine sera  de  : 

Dosage de l'azote organique dans les erroa. - 
M .  C A U S S E  (Comptes r e n d i ~ s  de I ' A c n d h z e  des sciemes du  43 juin 
1905). - Pour doser l'azote organique, appelé encore azote al bu- 
minoïde, dans une e a u ,  on traite généralement cette eau par une 
solution alcaline de  permanganate de potasse, e t  I'on titre ensuite 
l'amrrioriiaqiie rriise eri l i  bert8. Cette nié1 liorle doririe des r6sultats 
inexacts, à cause de  l'action inkgale du permanganate de  polasse 
s u r  les composés azotés. 

Dans ses rcTclierches, h l .  Causse s'est proposé d'établir les rcla- 
tions qui esistent entre l'azote organique et les propriétés d'une 
eau vis-&vis (le la solution incolore-de violet sulfureux ; les in-  
dic,ations foiirnics par  ce réactif sont nettes et  presque immé- 
diates ; elles sont d'autant pliis accentii6es qiie l'eau est plus 
exempte de matibres organiques piitréfi6es. 

M .  Causse effectue le dosage par destruction sulfurique du coin- 
posé aloté ,  et il d i i t ~ r m i n e  iiltErieurement I'amii-ioniaque. 

A un volume d'eau variant de un à quelques litres, -on ajoute, 
par  litre, 25 cc. d'eau saturée de  baryte contenant 20 p. 100 de 
chlorure de baryum pur ; on  laisse reposer pendant vingt- 
quatre  heures ; on sépare le précipité ; orile lave ; on l'introduit 
dans un ballon ; on l'épuise par  deus  fois son volume d'une solu- 
tion à 1/10 de  carbonate de  potasse, à la chaleur du  hairi-marie, 
pendant vingt à vingt-cinq minutes ; on laisse reposer e t  I'on dii- 
cantc sur  un filtre ; on renouvelle sur  l e  r k i d u  Ic rnèine traitc- 
ment avec la moitié du  volume de  solution de car l~onate de 
potasse ; oii filtre et on lave le p r k i p i t é  ; les liquides filtrés pré- 
sentent une teinte plus ou moins foncée, selon la proportion de 
matiéres orgariiqiies contenues dans l'eau ; on les réunit ; on 
neutralise e t  I'on acirlule forterncnt par SOLI12 ; on évapore a 
siccité ; on verse s u r  le r4sidii 5 cc. de S04H2 conceritré ; on pro - 
cède a la destruction de  la matiére organique a la rnanikre ordi- 
naire, jusqu'à obtention d'un liquide incolore ; aprbs refroidisse- 
ment ,  on additionne le contenu du ballon de 1 0  cc. d'eau distillSe ; 
on  porte a l'ébullition, afin d e  chasser l 'aride sulfureux ; après 
nouveau refroidissement, on ajoute de la pliholplitaléine et de 
la potasse en excès; on amène le liquide à 200 cc. environ, et 
l'on distille ; on recueille d'abord 2 5  a 30 cc. de  liquide ; on 
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laisse refroidir e t  I'on distille de nouveau 25 ri 30 cc. ; on réunit 
les liquides, qu'on amène au volume de 100 cc. ; on dose l'am- 
moniaque d'aprhs la méthode de  Kessler ; on en déduit le poids 
de l'azotc. 

Le tableau suivant indique les nioyennes obtenues avec l'eau 
du Rhône, exception faite pour  les crues ou autres causes d e  per- 
turbations accidentelles. 

janvier-mars avril-mai juin-octohre nov.-d6c. 
- - - - 

Azote organique O rriilligr. 03 O milligr. 05 O milligr. O6 O milligr. 0 4  

pour 1 litre d'eau 1 O - 08 O - O 3  

positive, positive. mais négative 
de accentuée et ~ricii~ls o u  positive 

persistant,e acrcntiii!e doutcuse 

Ce tableau montre  que  la quantité d'azote orgaiiique n'est pas 
fixe : elle est minima en hiver, maxima en juin ct octobre. Ces 
variations coïncident avec l'élévation de la température ; les 
causes de contamination fesfant a peu près les mêmes, on peut 
conclure que l'augmentation de  l'azote organique est la consé- 
quence d'un arrêt des oxydations, les microorganismes oxydants 
de l'azote se t rouvant  dans des conditions défavorables à leur 
existence. 

Essai et dosage de l a  lécitliinc. - M .  RIOREAU (Bul- 
lelin dm scierms p ~ ~ n ~ n ~ r ~ c o l o q i q ~ ~ e .  de  juillet 1 Y O2).- Pour essayer 
la Ibcithine, on en prend 9 o u  3 g r . ,  qu'on dissout a cliaud dans 
qualre fois son poids de clilorofnrme ; aprés dissolution et repos 
pendant douze heures ,  il ne doit pas y avoir de résidu ; s'il en 
existe un,  on  le calcine avec du  nitrate de  potasse et  du carbo- 
natP de  soude ; on dissout le produit de  la calciriation dans 
l'acide nitriqur, dilué ; si ccttc solution donne la réaction 
des phosphates avec le nilroniolybdata d'ammoniaque, c'est que 
la lérithine était frauduleusement additionnée d'un sel à base d e  
phosphore. 

Aprhs qu'on s'est assuré q u e  la Ibci!liine ne contient pas d e  
pliosphates ou d e  glycérophosphates ineoluhles dans le cliloro- 
forme, on peut la doser de la nianière suivante : on en ~ireriii 
I gr . ,  qu'on additionne de 2 ou 3 gr. d'un mélange composé d e  
5 parties de  nitrate de  potasse, 2 parties 1/2 d e  carbonate d e  
soude p u r  et  sec et de 2 parties !/2 de carbonate de potawe 
s e c ;  on calcine dans une capsule de  platine au bec B soufflc- 
rie, jusqu'a disparition du  charbon;  après  refroidissement, 
on ajoute dans la capsule d e  I'eau distillée ; on ajoute ensuite un  
léger excbs d'HCI, tant qu'il se dEgiige de l'acide carbonique et 
des vapeurs nitreuses, e t  I'on facilile l'attaque en chauffant ; on 
neutralise par la soude, en s'aidant de  la phholph ta lé ine  o u  du 
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tournesol ; on acidifie légèrement avec I'acide acétique; on  Qtend 
à 100 cc., e t ,  dans la solution ainsi ohtenuc, on dose I'acide 
phosplioriqiie au  moyen d e  I 'azotak d'iirane. 

1 gr.  d'acide phosphorique correspondant à i i  gr  40 de  Iéci- 
thine distéarique, on multiplie le chiffre trouvé par 1 4 , 4 0 .  puis 
par 100, pour avoir la teneur en lécithine du produit essayé. 

En opérant s u r  5 o u  10 gr., le  résultat obtenu serait plus 
exact, mais on ne doit pas oublier que le  prix de  la lécitliina est 
trbs élevé. 

Cette m4tliode d e  dosage, d'après RI. Moreau, ne  demande pas 
plus de quinze minutes. 

M .  Moreau a ccimparé les rosultats obtenus par  ce procédé avec 
ceux que donne le dosage de I'acide pliospliorique à l'état de 
phospliate ammoniaco-magnésien, et il a constat6 que les cliiff res 
étaient trks voisins. 

Cette méthode s'applique au dosage d e  In lécithine dans les 
granulks, dans les pilules ou dans I'liuile Iécitliinée. 

Pour les granulés, on en pèse un poids correspondant à 1 g r .  
de lk i t l i ine ;  on pulvérise l'échantillon à analyser ; on épuise i 
chaiid par le chloroforme ; on kvapore la solution cliloroformi- 
que et  l'on soumet le résitlu au traitement ci-dessus indiqué. 

Pour les pilules, on opEre de iiiêrne, en prenant 10 pilules. 
Pour l'huile, on en détruit 5 gr. par calcination avec I O  gr.  du 

mélange nitro-alcalin ci-dessus indiqué, e t  le dosage se poursuit 
de  la m h e  façon. 

Essai du gïyc6rnphanpïiate de ahmur ~ r n u ~ i i c .  - 
M .  MOREAU (Bullet in de8 sciences pharrnucologiques d e  niai 1908). 
Pour essayer le glycéropliosphate de cliaux granulé, on procède, 
d'abord, à une reclierclie qualitalive ayant pour  but de  définir si 
le médicanient contient du pliospliate bicalcique ou tricalcique, 
des p1ior;phates alcalins ou des ligpophospliites. 

On prend 10 gr. de  glycéropliosphate rit? chaux granulé, qu'on 
mélange avec 50 cc. environ d'eau distilGe; le médicament doit 
se  dissoudre entibrement; la solubilité complète n'exclut pas la 
présence du phosphate bicalcique, qui  peut rester en solutiori a 
la faveur d'une addition frauduleuse d'acide tartrique ; dans ce 
cas, la solution présente une reaction acide. 

La solution aqueuse de glyci'ropliospliate de  clinus granulé ne 
doit pas p rk ip i te r  eii jaurie par le nithate d'argent, ni précipiter 
irnm'dintement en jaune le réactif au nitromoly bdate tl'aminoriia- 
que ; le précipith peut se former si l'on fait bouillir la solution, 
car, dans ce cas, le glycéropliospliate de cliaux est dissocié. 

La solution aqueuse doit donner, avec I'cixalatt: d'ammoniaque, 
le  précipité que donnent les sels de chaux, prccipité insoluble 
dans I'acide acktique. 

Pour doser le glycéropliospliate de cliaux dans un s'il 
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ne contient pasdc pliosphates, on peut procéder soit par  calcina- 
tion, soit p a r  prkcipitation. 

Lorsqu'on o p è r e  p a r  calcination, on prend 10 gr. de granulé, 
qu'on place dans u n e  capsule de  platine d e  100 cc .  ; on chauffe, 
de préférence, au c h a l u m e a u  avec soufflerie, doucement d'abord, 
jusqu'à ce q u e  la m a s s e  cliarbonrie ; on ajoute alors par pincées, 
toutes les hu i t  ou  d i x  secondes, 20 gr. d'un mélange de 2 parties 
de nitrate d e  polasse,  1 partie de carbonate de  potasseet 1 par t ie  
de carbonate d e  s o u d e  ; on s'arréte lorsque la capsule rie cnritient 
plus qu'un liqiiide e n  ébullition,sans résidu noir a la surface; o n  
reprend p a r  60 A 60 gr. d'eau additionnée de 10 gr. d 'HU; il se 
dégage des vapeurs  nitreuses et de l'acide carbonique;  on neu- 
tralise l'excès d 'acide par  la soude, juequ'a formation d'un pré- 
cipité blanc d e  phospha te  d e  cliaux, qu'on rcdissout par  quelques 
gouttes d'acide acé t ique  ; o n  étend a 100 ou  150 cc., et I'on titre 
avec I'azotote tl 'urarie ; on  o1)tierit ainsi la quantité d'anhydride 
phosphorique contenu  dans les 10 gr. de granule;  pour t raduire  
ce chiffre en glycéropliospliate de cliaux, on admet que ce der- 
nier renferme e n  moyenne  25 p.  100 d'anhydride pliosphorique. 

Pour opére r  par pricipi ta t ion,  on prend une solution de 10gr .  
de granulé dans 5 0  gr. d'eau et  on l'additionne de  200 cc .  d'al- 
cool à 95" le glycéropliospiinle de  chaux SC précipite au bout d e  
plusieurs heures  d e  repos ; on filtre; saris laver ni sécher le filtre, 
on le place daris u n e  capsule contenant 4 g r .  d u  mélange nitré 
alcalin indiqué d a n s  le dosage par calcinatiori, et I'on calcine ; 
on termine l 'opération comme précédemmenl. 

Si le granulé d o n n e  les réactions des pliospliates, on en prend 
10 gr., qu'on dissout  daris 5 0  gr. d 'eau eaviron ; on  ajoute 
10 à i5 cc. de  solut ion de chlorure de  calcium à 10 p. 100, puis 
<le l 'ammoniaque, e t  I'on complèle 100 cc. avec l'eau distillée ; 
les pliospliates a lca l ins  o u  calciques ont étS transformés en phos- 
phate Lricalciqur, q u i  s'est précipité; on  filtre pour le séparer ; 
les liypopliosphites, s'il en existait dans le grhnuié, restent e n  
solution ; on pré lève  80 cc. de filtratum, représentant 8 gr .  d e  
granulé ; on les é v a p o r e  à 50 cc. ; on  ajoute POO cc. d'alcool A 
9tio, et I'on achbve I'opkration comme il  est ditprécédernment. 

En général, les g ranulés  d e  glycérophosohate de  chaux essayes 
par M .  Moreau n e  contenaient pas de pliospliates. Ces granulés 
sont ordinairement  annoncés comme contenant 20 centigr. d e  
glycéropliospliate p a r  cuillerée à cafk; les écliaritillons dos& par  
M. Moreau contenaient  à peu près cette proportion de médica- 
ment actif, mais  s i  I'on calcule la proportion de  glgcérophos- 
pliate d e  chaux contenu  dans un même poids de  granulé, on  
constate des é c a r t s  considérables ; cela tient à ce que les g r a n u l h  
sont présentés s o u s  deux formes:  il y a les granulés en grains 
qrrondis (granulés  semoule) e t  ceux présentés sous forme d e  
bitonnets (granulés  verniicell8s) ; la cuiller4e à cari: des granules 
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semoule pbse en moyenne B gr .  20, e t  celle des graniil6s vermi- 
ceIlEs pése 3 gr.  20 ; pour que  ces deux formes de  granulés soient 
préparées de  maniére à contenir 20 centigr. pa r  cuiller4e ?i café, 
les granulés semoule cioivent contenir 3,85 p .  100 de  glycéro- 
phosphate de  chaux et les granulés verinicellés 6,25 p. 100. 

8olul~ilité du sulfure de cuivre dans les siilf'urcm 
rile~liiia ; ni-paretian clu caivrro, du plomb, de l'nntl- 
ruofueet de I'étain ditus Ics alliages. - $1. A RUSSlSG 
(Ze i t s .  f .  awzlyl. chimie, 1902, p.  1). - Il résulte des essais de 
l'auteur que le  sulfure de  cuivre est soluble dans les polysul- 
fures  alcalins, mais insoluble dans les monosulfures. D'où la 
nécessité, lorsqu'il s'agit de  séparer  les métaux du groupe de 
d e  l'hydrogkne sulfure en prksenco du  cuivre (et absence de rner- 
cure),  d'avoir toujours recours au sulfure de sodium incolore. 
Pour  analyser un  alliage contenant du plomb,  d u  cuivre, de l'étain 
e t  d e  l'antimoine, l 'auteur prochde de la i..ianiére suivante : on 
dissout 2 gr .  d'alliage dans la plus petite quantité d'eau régale 
possible ; la solution obtenue est chauffëe avec un  peu de clilo- 
rate de potasse, étendue d'eau, additionnhe d'une petite quantité 
d'acide tartrique, rendue faiblement alcaline par la soude caus- 
tique et  traitée par un trks léger excés d e  sulfure de sodium 
inc,olorr; aprks avoir cliaiiffé pendant quelque temps et  Iaiss6 
déposer, on  décante sur  u n  filtre ; on lave le résidu à I'eau 
cliaude contenant un peu d e  sulfure de sodium ; on dissout à 
chaud dans A z 0 3 H  dilué, e t ,  dans la solution ainsi obtenue, on 
sépare le cuivre et le plomb par  les procddés ordinaires. 

Pour séparer I'antirrioine et  l'étain, la niéthodede Clarke seule 
donne d e  bons résultats, et il convient d'op6rer de la manibre 
suivante : on décolore la solution des sulfosels par  I'eau oxygénée 
à une douce chaleur ; on neutralise a peu près  par  HCI, et l'on 
ajoute à la l iqueur  cliauffhe une solution cliaude de 15 a 30 gr. 
d'acide oxalique; on soumet à l'action de  l'liydrogène sulfuré 
pendant une demi-heure environ ; on  cesse de  chauffer, tout en 
continuant à faire agir l 'hydrogène sulfur6, et, au bout de  5 a 10 
minutes, on  recueille le  précipité formé s u r  un filtre ; on le lave 
a l'eau cliaude et on le  dissout, s u r  l e  filtre, dans la plus petite 
quantité possible de  sulfure sodique ou de sulfure amrnonique ; 
on lave le filtre à I'eau cliaude, à plusieurs reprises ; on  neutralise 
I peu prks par MCI; on  ajoute une solution chaude de 13 à 20 gr. 
d'acide oxaliquo, e t  l'on soumet de nouveau A l'action de  l'hydro- 
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&ne sulfuré; dans la liqueur filtrée, on précipite l'étain à l'état 
ds sulfure et  on le pèse sous forme d'oxyde. 

Quant à l'antimoine, l 'auteur, se basai t  su r  les essais de Brunck, 
l e  dose à l'état de  tétroxyde. 

Dosage du titane dans les fers et les aciei*~. - 
M .  G .  WATIIKHOUSE (Chem. Nelos, 1902, p. 1981.-On pèse 5 gr. 
du  métal e n  copeaux, qu'on dissout dans 60 cc. d'HCl concen- 
t ré  ; la solution cst évaporée à siccité ; Ic résidu est repris i chaud 
par  2 0  cc. d'llC1; on porte il '6bullition, et I'on ajoute 70 cc. d'eau, 
,jusqu'à dissolution coiiiplbte des chlorures. La solution est filtrée; 
l e  résidu insoluble est soigneusement lavé avec IICL dilué, e t  le  
volume du  f i l~rat i im est amené à environ 150  cc. O n  ajoute à ce 
liquide filtré de  l'ammoniaque diluée, jusqu ' l  ce qu'on obtienne 
un  préripité permanent, qu'on rcdissout en ajoutant quelques 
gouttes d'lICI ; on  ajoute avec p r k a u t i o n  et trés lentement 
50 cc. d'une solution de  sulfate de  soude à 20 p .  100, et I'on porte  
la solution h l'ébullition ; on l'additionne alors de 60 cc. d'acide 
acétique cristallisable pr6alablement cliauffd et de 20 gr .  d'acétate 
d e  soude. e t  l'on fait bouillir le  tout trés vivement nendant 
50 minutes. Le précipité fornié est filtré, soigneusement lavé e t  
calciné avec le premier  résidu insoluble obtenu dans l'attaque. 

Les oxydes obtenus sont fondus pendant quelques minutes 
avec 10 gr. de  carbonate d e  soude ; après refroidissement, le pro- 
duit est traité par  150 cc. d'eau chaude ; le précipité est bien lavé 
et  replacé dans la fiole ou la capsule où s'est opéré le traitement 
par l'eau chaude t t  il est redissous avec un peu d'HU ; on ajoute 
ensuite iO cc. de  S05H3 dilué, e t  la solutiori est évaporée jusqu'à 
ce qu'on constate l'apparition de fumées de  SOrH' ; on laisse re- 
froidir et I'on dilue a 50 cc. ,  puis on fillre; le filtratu m est amené a 
150 cc. e t  rendu légèrement alcalin avec de  l'ammoniaque, puis 
trbs légèrement acide avec IICL, et, après addition d e  20 cc. de  
sulfite desoude,on le porle k I't':bullition, en l'additionnant d'acide 
acétique et d'acktate de  soude, comme il a étB fait une premihre 
fois; aprhs ébullition maintenue pendant 50  minutes, le précipité 
est lavé sur  un double filtre e'n papier, calciné et  pesé comme 
~ i o ~ .  

Cette méthode a été appliquke sur  des échantillons de fer con- 
tenant des quantités connues de titane, et I'on a obtenu d'excel- 
lents résultats, mènie en présence d e  chrome,  d'aluminium, de 
nickel, d e  tungsténe, d e  r n o l y b d h e  ou  de  vanadium. 

H. C. 

Zinc non arsenical. - M .  O .  IIEHNER (Pharrnaceuticnl 
Journal, 1902,  2 ,  p .  86). - Dans un creuset en terre,faire fondre 
une ou deux livres de zinc; ajouter i gr. de sodium par livre de  
métal et agiter avec une baguelte e n  verre  d u r ;  enlever, avec 
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une Cuillère de  porcelaine, l 'écume qui  se  forme A la surface ! 
ajouter d e  nouveau du  sodium et  traiter comme ci-dessus; rép6- 
t e r  cette opération dans un deuxième creuset e t  attendre, pour 
mettre le  métal en grenaille, qu'il soit presque solidifié. 

Le métal obtenu doit être lavé avec IICl dilué. A .  O .  

Amtate de cobalt cotiiiiie réactif. - RI. W. CARTER 
WHITE (Pl~armaceutical Journal, 1302,  4,  p. 68). - On em- 
ploie une solution a 1/30, et les solutions à essayer doivent 
ètre bouillies et neutralisées. 

Avec les phosphates, on obtient un  précipité violet, soluble 
dans I'animoniaque et les acides dilués. 

Les arsénites et les arséniates donnent un prkcipité rose, solu- 
ble dans I'ammoniaque et les acides dilu6s. 

Les liypophosphites ne donnent pas d e  réaction, mais, par 
addition de i,/P00 de  pliospliate, on voit apparaî t re ,  au  bout 
d'une a deux minutes, un pr8cipittS bleu clair.  

L'azotate d e  cobalt donne, avec les ferrocyanures, un prhcipité 
vert, insoluble dans l 'ammoniaque et les acides dilués. Avec les 
ferricyanures, le  précipité est rouge. A. D. 

Dosnge de l'argent dans les réiriidus de la diutilia- 
tioii d i a  zinc. - K .  SANDEIL (Zeits. f .  angew. Chernie, i 902 ,  
p. 32).  - On mélange %O gr. de  résidus grossiérement pulvérisés 
avec dO gr .  d'un m d a n g e  composi: de 80 p. 100 de nitrate de  po- 
tasse et d e  20 p. 100 de peroxyde de sodium. A l'aide d'une cuil- 
Iére en fer, on jette ce mélange par pelites portions a la fois (3 à 
4 gr.) daris un  creuset en fer portk au rouge. Aussitôt que la 
réaction, très vive a u  début, a cessé, on place le  creuset dans le 
feu e t  l 'on y ajoute la quanlité nécessaire de  flux conipos6 de 1 4  
parties d e  carbonate de  soude, 8 parties de borax c,alcieé et 
4 parties de  tartre, flux qu'on additionne, le cas Bcliéant, de 10  gr. 
d e  lilliarge exempte d'argent. Lorsque la masse coule doucemeri t, 
on  retire la creuset du  feu ; on neboie Ic bouton de  plomb et  l'on 
coupelle. 

Séparation de grandes quantités de Ter, d'aulrea 
rnétuun au moyen dc l'extraction par l'éthei*. - 
hl. HASSKEIDT&K (Bu l l .  de l ' i i s soc .  belge des chimistes, 1 9 0 4 ,  
p. 167). - Cette inétliode a ét6 indiquée pour la première fois, 
eri 1892, par  Hanriot. 

Les divers auteurs  qui  l'ont étudiée sont unanimes B recon- 
naitre q u e  ce procédé est plus exact e t  plus rapide que  toutes les 
autres métliodes connues jusqu'ici pour  la séparation d u  fer d'avec 
l 'aluminium, le nickel, le  cobalt, le  cuivre, le zinc, le  p lomb,  
l'arsenic, le clirome, l e  titane, l e  manganèse, l e  vanadium, etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Hassreidter s'en est servi personnellement e n  plusieurs 
occasions, notamment pour la séparation de  grandes quantités de  
fer d'avec le nickel et le cobalt, d'une part, e t  le zinc, d'autre 
part, et il cite quelques chiffres obtenus qu i  démontrent I'exacti- 
tude de la méthode. 

Le principe de la méthode est basé sur  le fait que le clilorure 
ferrique forme, avec l'éther e t  HCI, un composé déterrriiné, solu- 
ble dans I'kther et renfermant, pour  i inoléculede PeTC,  h o -  
1Scules de  IICI ; ce composi:, d'un vert olive, ne se congèle pas 
encore a une température de  - 35 degrés ; il est plus ou moins 
soluble dans HCI concentrk ou dans une solution d 'é ther  dans 
HCI ; il peut être de  nouveau extrait de ces solutions par l'éther 
en excks. 

h l .  F. N .  Spcller ( I )  a fait, à ce sujet, des communicationsaussi 
inttkessantes qu'importantes. En agitant avec quelques cc. d'kther 
une solution de O g r .  8 de fer A l'état de  Fe2CI" dissous dans 
lu0 cc. d'lICI à diverses concentrations, il a constaté qu'il reirou- 
vait dans l'éther les proportions suivantes d e  fer,  selon la densité 
de HCI employé : 

Densité de  HCI 
- 

i.t93 
1 . 1 6 8  
i .  158 
1.151 
4 . 1 2 3  
1.115 
i .  LOS: 
i .O91 
i .ose5 
1.069 
1.060 
l.OBtB 

Proportion p. 100 do fer dissous - 
1 .O0 
2.50 
7.16 

26.00 
9%. 80 
97.60 
98.  OS 
96.70 
90.00 
5 2 . 5 0  
1 3 . 0 0  
0.40 

Ces essais démnnlrcnt qu'il y a lieii de se tenir aussi près  que  
possible de lademi tode  i ,405, condilion faeileà remplirdu reste. 

Dosage voloiii6triqoe d e  l'acida plinaphoi-iqiic: 
clnnn lem plisnphntes. - M M .  SCIIOOIiL et KR'IPARS 
(Apotht.lzn- Zeit., 1902, p. 90). - Neumann a proposé la méthode 
volumétriquesuivante pour  l e  dosage de l'acide pliosphorique: 
la solulion nitrique d'une certaine quanlité de phospliate, cor-  
respondant à 50 niilligr. envirari d'acide pliospliorique, est éteri- 
due d'eau a environ 150 cc. et versée dans une fiole d'Brlenmeyer 
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de 600 cc. environ, puis additionnée de 50 cc. d'une solution de 
nitrate d'ammoniaque a 50 p .  100 ; on cliauffe au bain-marie 
à 70-80 degrks; on ajoute alors 4.0 cc. d'une solution A i O  p. 100 
de  moly bdate d'ammoniaque ; aprhs refroi(iissement com- 
plet e t  lorsque le précipités'est déposi:, on  filtre; on lave jusqii'a 
élimination complète de  l'acidité; le filtre e t  le  précipité sont 
places dans u n  ballon avec 100 cc. d 'eau,  puis autant de solution 
de soude demi-norniale, jusqu'h ce que le précipi16 jaune soit 
complètement dissous; on en ajoute niême un Iégcr e x c k  ; or) 
fait bouillir, afin d'expulser totalenient I'arrirrioriiac~iir?; après 
refroidissement, on ajoutede la phénolplitalSine comme iridica- 
teur ,  et l'on ajoute d e  I'IICI demi-normal jusqu'a disparition de la 
coioration rose ; le nombre de cc. de soude demi-norinale eni- 
ployée, multiplié par  1,268, donne le nombre de  milligrammes 
d'acide pliosliliorique. 

Le facteur 1 ,368 a ét6 empiriquement trouvé par  Seuinann. 11 
n'a pas donn6 la composition du précipité; la réaction doit avoir 
lieu d'aprés la rSaction suivante: 

Dosage de la lithine clans Ics lépiridithes. - 
M M .  SCI1IEFFELI-U et 1 , A M A R  ( J o u m  o f .  clrner. çlien~. S o c . ,  1902 ,  
p. 3923. - Le minSral est attaqué par  la mélliotle (le Laurence 
Smith, en employant la tempkrature di1 rouge faible pour la fu- 
sion. Les sels arrirnoniacaux doivent étre ctiassAs trbs Ienteiiient, 
afin d'éviter de  volatiliser le  chlorure de  lithium. Ce dernier coni- 
posé est &paré  des autres terres alcalines par  la métlioile de 
Gooch, après  avoir éliminé les derriières traces de  cliaus por 
I 'o~aliite d'ammoniaque. On opbre de  la manière suivante : la 
solution des cliloruresest filtrée dansune fiole d e  80 cc. de capa- 
cité e t  kvaporée jusqu'A réduvtion a i ou 2 cc .  ; on ajout<: quel- 
ques gouttes d'eau et  1 à :! gouttes d 'RU, puis 13 cc. d'alcool a i n y  
lique ; l e  mélangeest port6àI'Cbullition, ct l'on maintient celle-ci 
jusqu'a c e  que toute l'eau ait été cl iassk ; a p r k  ref'roidiswnierit, 
l'alcool amylique est décanté sur  un filtre placé au-dessus d'une 
capsule de platine ; on lave le filtreavec de  l'alcool amy lique, afin 
d'enlever toute la lithine ; la solution est évaporée à siccité ; sur 
le  résidu on ajoute O cc. 5 de SOLH\ puis on clialifi  suffisamment 
pour  enlever I'excbs de cet acide ; on mai riticnt en fusion pendant 
i minute le sulfate de lithineformé ; on couvre la capsule et on 
laisse refroidir, puisou pkse. 

Le sulfate de lithine ainsi obtenu est suffisamment pur, les 
chlorures de ruhidiiim et decœsium Etant, pour ainsi dire, inso- 
lubles dans l'alcool amylique, Pour la petite quantitk d e  clilorure 
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de  potassium et d e  sodium qui peuvent être  dissous, Gooc:) 
donne, comme correction a faire, O gr.  0014 A retrancher pour  
10 cc. d'alcool amylique employé. H. C. 

Donnge de l'aluiiiine: de l'ncide ?~nlhriquie libre et 
combiné dans les aluns. - M. ALFRED LVHITE (Jown.  of 
a m .  chem. Societq, 1902, p. 457). - L'auteur a constaté que,  si  
I'on titre une solutinn d'alun a v w  une liqueur d'hydrate de baryte 
en présence du tartrate neutre de potassium etdesodium, la plié- 
nolplitaléine Btant employéecoinine indicateur, la quantité d'liy- 
drate tle baryte  employée correspond a SOiIl2 coinhiné avec 
l'alumine et  a S041i? l ib re ;  au c o n t r a i r ~ ,  SOLHB coinl)ink a l'alcali 
n'intervient pas dans la rGaction. On ajoute le  tar l rate  pour  prC- 
venir la précipitation de  l'alumine, kvitant ainsi unentraînement 
de  la matière colorante. Avec ce dernier sel, la précipitation du  
sulfate d e  baryte est aussi considérablenient retardBe. D'un autre 
côté. si I'on emploie du  citrate de  soude au lieu de  tartrate, la 
quantité d'hydrate d e  baryte nkessa i re  pour  obtenir la réaction 
finale correspond h la proportion d e  SOiHs libre, plus les deux 
tirrs de celui qui  est coinbiné avec l 'alumine. On opère de la 
manière suivante : 3 gr.  de l'alun a essayer sont dissous dans 
l'eau et amenés à 100 cc. ; a 25 cc. d e  cetle solution on ajoute 
60 cc. d'une solution a !O p. 100  de  tarlrate neutre de potassium 
et de sodiiini ; cettn solution est ensuite titrCe par  In liqucur de 
baryte I iyr l ratk.  D'un autre chté, 20 cc. d e  la solution d'alun 
sont évaporcis h siccité au b a i n - m i r i e ;  le rbsidu est r l i s so~~s  dans 
60 cc. d'une solution à 10 p. 100 (le citrate neutre desoutle ; on 
attend une dizaine de minutes, puis on titre avec l'hydrate de 
baryte. La diBi:rrrice entre les deux titrages correspond à un 
ticr.; de S04112 cornbinb, avec I'aliirriine i3t  corisbqiierrirrier)~ ,2 i i r i  

tiers de l'alumine prksenle. En multipliant celte différence par 3 
e t  soustrayant de  la premibre valeur, on obtient FO'iIlolil)re. 

-L'hydrate de baryte en solutic~n est dosé avec une solution titrée 
de  S 0 4 H 2 ,  dans lequel on a dissous une quantité suflisante d'alu- 
mirie hydrathe pour  corrrsporiilre ap~)roxirriativeirii:rit au  sulfate 
ti'alumine. La proporlion d'alumine trouvée par  cette méthode 
est d'environ 0.1 p. 100 plus Slevée que cellc trouvée par voie 
gravimétrique. 

La quantité de  SOLH' l ibre est tout a fait différente d e  celle 
trouvke par la m6tliode de Berlstein et Grosset, clans laquelle 
l'acide libre est extrait avec d e  l'alcool après addition d'un tres 
grand excès de  sulfale d'ammoniaque. I.'explication de cette 
diffSrericc tient probablement a ce que I P S  aluns commerciaux 
ne sont pas toujours des subslances Iiomogbnes et contiennent 
de  l'acide l ibre  d'une part et des sels basiques d'autre part, 
qui  ne se cornhinent que l o r s ~ u ' o n  opère la solution. La 
méthode de Berlstain e.t Grosset donne probablement la quantiti: 
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d'acide libre présente dans le sel sec, mais non la quantité de ce 
même acide qui  reste libre dans une solution du  sel. 

Il. C. 

Appareil à filtr~tion ehande. - (Chemist and drug,qist, 
1902, p. 601). - Cet appareil se conipose d'un entonnoir 17 en 
verre cannelii, placé dans un entonnoir en powelaine saris douiile. 
Les deux entonnoirs sont asseinblés au moyen d'un bouchon dans 
lequel passe la douille de l'entonnoir en verre ; on lute avec un 
mélange de glycérine et  de  litliarge. 

Il faut laisser durcir le lut pendant Z L  heures, pour qu'il résisle 
à I'eau chaude. Un tube courbé en siphon G fait communiquer  la 
clitiudikre F avec le fond d c  l'espace compris  entre  les deux 
entonnoirs. il plonge d e  7 à 8 ceritinibtres dans cct espace. 

Un second tube H fait roinmuniquer  la partie supérieure de 
l'entonnoir avec le fond de la chaudière. 

Au moyen du  tube il, l e  rkservoir C remplace l'eau évaporée. 
Le liquide à filtrer est contenu dans le flacon A .  
L'examen de  la figure permet  d e  se  rendre  facilement compte 

d u  fonctionnement de cet appareil .  A .  D. 

Méthode pour di-terminer la soluhillté des alca- 
loïdes. - M .  R .  A .  HATCIIER (Americ. Journ. of phnrm., 4902, 
p. 13h). - On prend O gr. 4 de I'alcaloïdt!, qu'on malaxe avec 
d e  I'eau pour  former une pâte molle, puis  on  ajoute de  I'eau, de 
façon à obtenir  un volume d'environ 9 cc. ; on  ajoute alors une 
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4tiantité d e  SOtH2 norrnal siiffisante pour  co~ivert i r  l'alcaloïde 
exactement e n  sulfale, puis d e  l'eau pour obtenir un  volume 
total de  10 cc .  

On prend plusieurs prises d'essai de  1 cc. de cetle solution; on  
les dilut. avec de I'eau et on les additionne d'un léger excks d'une 
solutiori de  soude normale ; la solubilité de l'alcaloïde est doter- 
minée par  la quantité du précipitk obtenu. 

Deux autres prises de 1 cc. de  la liqueur primitive sont diluées 
approximativement d'aprés les indications données plus haut,  
l'une étant diluCe un  peu inoiris et I 'autreun peu plus, [Je maniére 
A obtenir,  paradditiun de soude, une dilution qui  donne lin pré- 
cipité et une autre  qui n'en d o n l e  pas. 

En ophrant,  d'après celte méthode, avec la cinc21ionine, on  
observe un précipite léger, si l'on ajoute de la soude normale e n  
excès a une solution du sulfate contenant une partie d'alcaloïde 
pour 24.001) parties d'eau, mais aucun prccipité lorsque la solu- 
tion contient 1 partie de  cinclionine pour 2L.000 parties, e t  l'on 
peut en déduire la solubilité de  I'alcaloïclc comme dtant égale à 
i partie pour 23.000 parties d'eau. 

Appliquant cet essai a la morpliine, dont la solubilité est égale 
à 1 pour 4.380, l 'auteur a trouvé que ,  si l'un dilue des portions 
de i cc. e t  qu'on les additionne d'un lEger excès d'alcali, un léger 
trouble est visible avec le liquide dilué à 43  cc., niais o n  
ri'observe rien lorsque cette dilution est a 4 h  cc. La solubilit6, 
dans ce cas, est donc bien celle qui est connue et  qui correspond 
à i partie pour  4.350 parties d'eau. H. C. 

Essai de la digitale. - hl. GORDON SHARP (Pharmaceu- 
ticcil Journal, 1902, 1, p. 236).  -Tous les tissus végétaux ou  ani- 
maux contiennent un ferment. Les enzymes des végétaux sécliés 
à la température ordinaire peuve~it  se conserver pendant plu- 
sieurs années, si  la substance est niise à l 'abri de I'liuniidité. Pour 
essayer les  feuilles de digitale et savoir si  elles contiennent u n  
ferment actif, on  introduit,, dans deux fioles, i gr.  d'amygdaline 
et 30 gr .  d'eau A 37 dcgrés ; dans l'une des deux fioles, on ajoute 
3 gr.  de  poudre d e  digitale ; après  un contact d e  huit heures, ii 
une tempiirature modérée, la fiole qui  contient seulement d e  
I'ainygdaline ne doit pas présenter de changement appréciable ; 
celle qui renferme en même temps (le la digitale exliale une forte 
odeur d'amandes amères, et une goutte de solution d'azotate d'ar- 
gent. présentée a l'orifice de  la fiole, se troublo par  formation de 
cyanure d'argent.  

La teinture de digitale ne doit pas réduire Id l iqueur  de Fehling, 
mSme aprbs une ébullition de  quelques minutes. Une réduction 
indiquerait un  commencement de décomposition des glucosides. 
Pour savoir si la teinture renferme des glucosides, on en h a p o r e  
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ufie petite quantite la température ordinaire, et l'on reprend par 
l'alcool ; la solution, bouillie avec un acide minéral,  doit alors 
rbduire la liqueur cupro-potassique. A .  D. 

Sur le sanatoi. - M. E .  HERFELDT (Biedeman ns Central- 
hlatt, 1902, p. 205). - D'aprés les essais fuits à la station d'essais 
de Bonn, cette préParatio" aurait  la composition suivante : 

Environ i p 100 de  combinaisons analogiles au  phCtnol, cré- 
sol, etc. ; 

2 p. 100 d'hydrates de carbone solubles dansl'étlier ; 
1 p. 100 d e  bases pyridiques ; 

20 p. 100 d'acide sulfurique ; 

et des quantités minimes d'acide sulfureux. 
Ce produit peut donc rendre de  bons services comme moyen 

de désinfectiori, daris les cas où sa forte teneur  en acide sulfu- 
r ique n'offre pas d'iriconvénienls. On a également recliercli6 soi1 
degré d'activitk e n  ce qüi concerne le retard qu'il  peut produire 
sur  le diveloppement des germes patliogénes ; on a obtenu des 
r&dtats satisfaisants à la dose d e  0,s p. 100 ; à 5 p .  100, la 
solution a urie actiori destruclive trés nette. Er1 cf: qui concerne 
l'emploi du sanatol pour  la conservation d u  fumier d'étable, l'au- 
teur  donne un avis dkfavorable, car  cette pratique n'es1 pas 
rationnelle. E. S. 

D6terininatioii dcs sulmtnnces eswimilal~les cun- 
tenues clans le sol. - MM. IIALL et III,YMEN (Bi~devrnant ix 
Centid6lntt ,  1902, p. 298).  - On n'a pas encore trouvé jusqu'ici 
un réactif permettant d e  dkterminer la teneur d'un sol en élk- 
ments assimilables par  les plantes. Les auteurs ont cliercliée 
déteririirier, daris uri sol parfaiterrieril connu, la teneur en acide 
pliosphorique et en potasse assimilables. Ils ont utilisé, pour I'ex- 
traction, l'acide citrique à 1 p .  100 ou des solutions équivalentes 
d'llC1 et  d'acidc acbtique, une solution aqueuse saturée d'acide 
carhoriique et  une liqueur ammoniacale d e  citrate d'ammonium. 
Les pliosphates e t  la potasse ne se  dissolvent pas toujours de la 
même manière dans les acides dilués ; dans l'eau saliirée d'acidc 
carbonique, il s'en dissout généralenierit rrioiris que rlaris les aii- 
tres dissolvants. Dans tous les cas, les dissolvants dilubs donnent 
des renseigriements plus appropriés que  HG1 concentré sur les 
besoins d u  sol e n  éléments fertilisants. L'acide citrique à 1 p. 400 
donne les résultats les plus concortlants avec l'expérience, quoi- 
qu'il y ait encore des écarts. E. S.  

I)osqc de I'ergotinc clans l'ergot de seigle. - 
Al. KELLER-FROMilIE (Apotbeher Zeit., 1903, p. 183).- 25 gr. 
d'ergot pulvérisé sont traites par l'éther de pétrole, qui enléve la 
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fnatlkre grasse; la poudre, dégraissée et sécli6e, est traitée par  
go0 gr. d'éther, puis ,  au bout de quelques minutes, par  $0 gr .  
d'eau, qu'on triture avec i gr. de  magnésie, e t  I'on agite énergi- 
quement pendant une demi-heure. 

On prend 80 gr. d e  la liqueur, qu i  corrcspondcnt a 20 gr. d'er- 
got de seigle, et on les aban !onne au repos jusqu'à clarification ; 
la solution limpide est agitée, dans un entonnoir à séparation. suc- 
cessivement avecfY, 15 et  10 cc.  d'eau additionnée de  5 p .  100 
d'HU, les liqueurs clilorliydriques sont ri!unics et  filtrées siIr an 
petit filtre avec un  peu de ta lc;  on lave le filtre avec de l 'eau;  on 
a~caliriise le tiltraturri par  I'arnmoniaqiic! e t  I'ori traita successive- 
ment par 30, 20 et 1 0  cc. d'étlier; on r h n i t  les l ique~i r s ;  on filtre 
et l'on reçoit dans un  petit ballon exactement t a ré ;  on évapore 
l'éther ; on  reprend deux fois le résidu par  un peu d ' é ther ;  on 
évapore finalement jusqu'i poids constant et I'on [&se. 

Avant d'entreprendre It? dosage, il est lion d'itlentifier I'ergitirie 
de la façon suivante:  on  prend i gr .  d'ergot pulvérisé et sec, 
40 gr. d'eau et  une'goutte d'HC1.; 4 cc. de ce liquide, correspon- 
darit a 0.20 d'ergot, sont filtrés, alcalinis6s par I'ammoriiaque et - 
trait& p a r  10 cc. d 'é ther;  le  résidu de  l'évaporation d e  l'ktlier 
est repris par  l'acide acittiqut? cristallisalile renfermant une 
trace de protoclilorure d e  fer; on ajoute alors SU'I12 sans mélan- 
ger; si l'ergot de seigle contient au moins 0,20 p. 100 d'ergotine, 
il se forme un(? zone de contact bleu intense. Pour une Leneur 
moindre, la r6action n'est pas riette e t  le dosage est superflu 

C. F.  

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

N u i -  quelques dérires azotes du Iiroinal, par E. PIN-. 
C E K T  (thése présentée pour Ic diplOrne de pharmacien supérieur à la 
Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon). - 1 brochure de 
67 pages (Storck, éditeur, h Lyon). - L'aiiieur a obtenu et étudié un 
certain nombre de composés nouveaux, résultant de l'action du bromal 
sur divers composés azotés. 

Le Immaliiréthane, que 13ischoff n'avait ohtenu qu'à l'6tiit amoisplie, 
a été obteriu par l'auteur 2 l'0tat cristallise. 

Les cornhinaisons que le hromal forme avec l'antipyine ont fourni B 
l'auteur l'occasion de faire quelques remarques intkressantes. 

Il a établi que, des deux cornhiriaisoris du bromal avec l'antipyine, la 
rrioins stable en solution aqueure es\ la monoliromalaniipyrine. Dans le 
cas du rlilornl, c'est, ail coritraire, la dicliloralantip~riiie qui est dissociée ; 
de plus, la cryoscopie a fourni ,i l a u t e u ~  la preuve de la dissociation 
totale de ces deux corriposés en solution aqueuse, ce qui explique le pro- 
cédé de 31. Bougault pour le titrage de  l'anlipyrinc. 
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firécis de manipulations d e  par  hf. fi. 
G h n o ,  professeur & la Faculté de médecine et d e  pharmacie d e  Lille. 
- 1 vol. de 321 pages (Storck et Cl0,  libraires & Lyon). - Le livre que 
publie DI. Gérard fait partie de la série de voliinies qui  constituent la 
Ziibliothèque d e  l ' é t u d i a n t  e n  pharmacie, publiée sous la direction du 
Dr Hugounenq. 

Ilans toutes les Ecoles de pharmacie et  dans les Facultés niixles, les 
étudiants sont exercés l'essai des médicaments. Pendan t  que M.Gérard 
a dirigé les travaux pratiques ayant  pour but d'iiiitier les élbves A ce 
çenre  de recherches, i l  a reconnu la  necesçitb de rassernhler Ics prockdés 
qui peuvent etre  eniployes pour contrdler rapidement et  siniplernent la 
pureté des médicaments et  pour déceler les fnlsificalions dont ils peuvent 
Etre l'objet. Ces procédés n e  sont généralement pas dkcrits dans les 
traités de chimie analytique, e t  M. Gérard a cru rendre service aux étu- 
diants, ainsi qu'aux pharmaciens, en les réunissant cri un volume. 

Le P ~ e c i s  de m a n i p u l u t i o n s  d e  pha~macie d e  M. Gérard comprend 
qualre  grandes divisions : i Q  Essai des médicaments d'origine animale 
ou vésétale ; dans ce chapitre, l'auleur passe en revue les substnrices les 
plus irnportarites et qui  deinandent 3. etre  soumises 3. u n  examenattent i f ;  
2 0  Essai des rriédicarrierih galéniques ; 30 Essai des  niédicanients métal- 
loidiques et minkraux ; 4 O  Essai des  médicaments organiqnes. Cette der- 
nière- partie est  la partie la  plus importante, en raison d u  nombre tou- 
jours croissant des produits que  la chimie organique fournit l 'art de 
guérir.  

C. C. 

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

@uru de l'Institut Pasteur. - Le cours et  les manipula- 
tions dix service d'analyses et d e  chimie appliqiiee & l 'hygiène (30 annke) 
commencerorit en novembre. 

Ce cours s'adresse spécialement aux pharmaciens, médecins e t  chi- 
mistes iridustriels. - S'adresser, pour  renseignements, & l'Institut 
Pasteur, 26, rue  Dutot (service d'analyses). 

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOIS.  

Nous iriforirio~is rios lecteurs qu'eri qualiié de secrétaire général d u  Syn- 
dicat des  chimistes, nous .nous chargeons, lorsque les deniandes et leî 
offres l e  peryetterit,  d e  procurer des cliiriiistes aux intluslriels qui  en ont 
besoin et des places aux cliiinistes qui  sont à la  reclierclic d 'un cmploi. 
Les insertions que rious faisons dans  les Annales sont absolument gra- 
tuites. S'adresser à M .  Crinori, 45, rue Turenne,  Paris  3 0 .  

Le Gérant : C. CRINON. 
-- 

LAVAL. - I M P R ~ X E R J ~  PARISIENNE, L. BARNEOUD & Ci', 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Ikecherclie dr tri-s petites quimutités tl'itrsedc, 

Par AI. G A ~ R I E I .  I l s n ~ n ~ s r > .  

Pour caractoriser les traces d'arsenic qui existent nornialement 
dans l'organisme. j':ii d û  perfectionner la n i ~ l l i o d e  de reclierche 
de. ce  initalloïtle au point d'en refroiiver un iiiillièinr: et niênie 
un demi-millième de  inilligramnie. Je me propose d'indiquer 
ici les précautions qu'il faut pre:idre pour atteindre cette 
sensibilitk. 

Tout d'abord, l'arsenic doit être rass~rnblt': dans un très petit 
volume de liquide. J'opkre ordinairement avec des vnlumes tels 
qu'a 13 fin d e  l'operation il n'y ait pas plus de 30 à 60 cc. de  
liquide clans l'appareil producteur tl'liydrogène. C'est par excep- 
tion que ce volurne atteint le double. 

II fautensuite débarrasser l'appareil de toute trace d'oxxgène ; 
sans cela, une partie ou la totalit8 de l'arsenic mis en liber16 
s'oxyde et passe à l'état d'acide arsenieux, hcaucoup plus difficile 
et niBine impossible a apercevoir.  On atteint aishinent ce but en 
purgeant l'appareil, une fois nionté et  garni de zinc, a v w  iin bon 
courant de gaz carhonique pur  ( I j .  Si l'on voulait purger avec 
I'liydrogi.:ne produit directement dnns l 'appareil ,  onseraitconduit,  
à moins d e  manmiivres spéciales facilrs à concevoir, à laisser 
dans celui.ci iiiie quantitc notable de liquide acide, qui diluerait  
d'riulant la soluliori arsenicale. On gagne, d'ailleurs, I~eaucoup de  
t emps  en op i ran t  cnmine je l'indique ; avec un bon courant d'an- 
hydride carbonique, i l  suffit de quelques minutes pour obtenir 
iine purge parfaite ( 2 ) ,  ce qu'on ne pourrait  faire en moins 
d'une heure avec I'ancierin technique. Quand l'appareil est 
bien purgé d'air, on verse s u r  le zinc i ou 2 gouttes de  solution 
de  cliloriire de  platine diluiies dans 10 cc. environ d'acide su1 - 
flirique au 1/ë, i t l 'on attend iine dizaine d e  minutes avant d'in- 
troduire le  liquide arsenical. 

Comme tubes a analyse, il faut prendre des tubes (le verre  de 
petit diamètre c t  trks firiemerit é t i r k .  Si l'on recherche, par  
exemple, des quaritilés notablement inftkieurcs h i / i O O  de milli- 

(1) Çoiiinie on  p?u t  en t imvei '  d m s  les hoiit.eillcs d'acide carhoniilue 
liquitlc. Le gaz clne j'eiiiployai. contennit 0.08 p. 100 il'ouygimc!. 

(2) Au corrinierircrrient de In purge; o n  villare le tube à a n n l p r ,  pour  
[pie Ii' gaz 11awo plus facileineiit. 

SOVEJIRI~E 1902. 
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gramme, i l  est bon de  prendre des tubes n'ayant pas plus de 
1 millimètre d e  diamètre  iritérieur. 

AprCs Ics avoir bien lavés a l 'acide sulfurique chaud ou h l'?au 
régale, puis a l 'eau, a l'alcool e t  à I'étlicr, on les dessèclie 
coniplétenient; on les coupe d'une longueur telle que l ' e x t r h i t é  
l ibre  soit à 10 ou l 5  centimèlres da l'endroit où  se  foririera l'an- 
neau ; enfin, l'on étire cette extrériiité très finement, sur  plusieurs 
centimètres, pour éviter la diffusion de l'air daris leur intérieur; 
pendant I'opbration. Faute de  ce soin, des  enduits trbs faibles 
d'arsenic dcviennwt invisibles cn s'osydarit au  fur et a mesure 
de  ,leur production ( 1 ) .  

11 n'est pas nécessaire d e  cllautfer le tube A analyse à urie lem- 
pérature plus élevée que leroiige naissant, ni riiéiiie, semble-t i l ,  
s u r  une grande longueur. Ceperidaril, dans presque toutes ines 
expériences, j 'employais une petite raiiipe (le 2 0  ccntinibtres de 
Iongucur, de  préférence au bec Buriseri à tlaniiiie plale qui me 
servait a~i tér ieurernent .  

11 est utile de desséclier le courant g:czci:x, au sortir du fl;icon, 
e n  le  f'aisant pas! e r  à travers urie colonrie d'ouate pri:alablenient 
chaufrik à 1 1 0 - 1 2 0  tlrgrks. 1.a cellulose ainsi rlésliytlrattie reticrit 
énergiquement la vapeur d'eau sans agir sur  la coiiipositiori d u  
gaz. 

Erifiri, ~ioiiréviter~l'6taleirierit de I 'eiduit arsenical sur  urie lrop 
grande surface du tube à analyse, ce qui arrive aisSrnent avecles 
tubes capillaires à parois épaisses, i l  est bori de favoriser la eon- 
derisalion immédiate des vapeurs arsenicales, en entourarit le 
tube,  en un point convenablenierit clloisi, d'un petit r é f r i g h n t .  

Celui-ci se  compose tout sinip!enient d'une bande de papier 
a filtrer de lk a 5 niilliniètres de largeur ; cette bande fait plu- 
sieurs fois le  tour d u  tube et reçoit de l'eau, goutte a goutte, d'un 
petit réservoir placé au.dessus. L'excès d'eau s'écoule par 
I'extrSmité libre de  la bande, qui pend sur  une longueur de i à 
2 centiin6tres. L'enduit d'arsenic, rasseniblé ainsi sur  u n  trBs 
petit espace, ne risque plus d'4ciiapper à l'observation. Avecdes 
quantités de niétalloïtie supérieures a 1/100 de  milligramme et 
des tubes à paroi mince, l'usage du petit réfrigérant n'est plus 
nkessa i re .  

En adjoignant toutes les précautions qui  viennent d'être énu-  

(il Cette oxydation s'opbre riiCriic assez vitci d froid dans Ics tuhca oii l'on 
conuervc lcs ariricaiir, si l'on n 'a  1 ~ i q  111'i< I L L  pi'Ccautiori di, swller  lits t i i t i~s  
~ ~ l i ~ i r i ?  d'liydiogi,rit: ?W.  A la phci! i l i i  t l i j l i i ~ t  noir, Iiii~ri risililc, ilu iiii,td- 
1 i 1 1 1 1 ~ ~ .  on n'a 11ln$ i i . 1 0 1 ~  ~ I I ' I I ~ P  t m i ~  I I I ~ ~ I c I I ~ ~ I I ~ I ~  I I ' w I L I ~ '  uskriieux, ~ ~ ~ ~ c l ~ ~ u e -  
fois iiiiperceptil~le. iiiCiiie su r  uii  f'orid noir. 
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mérées h celles dkcrites antérieurement par M. Arm. Gautier (1), 
on peut obtenir,  avec 1/1000 de  milligramme d'arsenic, un  
anneau noir, nettement visible, d e  plusieurs milliniùtres de  
longueur. 

On cornpren(1 qu'avec un  proc8dé d e  recherche aussi dclicat, 
il soit très difficile de trouver des réactifs exempts d'arsenic. 
Cela est vrai surtout pour  l'acide nitrique. I,e pliis pur  que j'ai 
pu m e  procurer  dans le  commerce, et qui avait Bté préparé 
spécialement, donnait encore près de  trois centiémes de  milli- 
grarnnie de  son poids de inétalloïile par  kilograirinie. II fut im- 
possible de le débarrasser plus coniplktcinent par  3 distillations 
simples dans une cornue de verre. C'est seulement par  2 nouvelles 
distillations, e n  prksence, chaque fois, d e  1/10 de son poids 
d'acide sulfurique pur ,  qu'on put abaisser cette teneur a moins 
de 1/3i10.000.000, c'est-A-dire au point de  ne plus trouver que 
1/1000 de  niilligrainirie d'arsenic dans 300 gramiries d'acide (2 ) .  

La méthode de  destruction de la matière organique qui m'a 
donné les meilleurs r6sultats est celle de hl. Arm. Gautier ( 2 ) .  
Les niodifications qu'on a rkeini i ient  proposé do faire subir  a 
cette nié,thotle e t  qui mettent en jeu une grande quantite d'acide, 
sont mauvaises pour I'étudz de l'arsenic normal d e  l'organisme. 
Comine j'ai pu rn'en convaincre, en etyet, par  des  expériences 
directes, comme on  l'a vu, d'ailleurs, à propos de  la purification 
des réactifs, il y a loujours tics traces d'arsenic entraintles par les 
vapeurs acides, de sorte que les iiiodifications proposées, qui  
conduisent à des solutions eoiriplbtes de la matière organique, et 
qui paraissent 1ri:s boriries lorsqu'ori reclierclie des quantités 
appréciables d'arsenic. ne valent plus rien pour  des proportions 
infiriitésiinales du ni@talloïde. 

Eri aitaquaril, par exeniple, 50 grarrimes de  foie (le veau, addi- 
tionnés de i / i O O  do inilligramme d'arsenic, par  10 grammes 
d'acide sulfurique et 45 d'acide nitrique, dans une premibre expCt- 
rience ; par  50 grammes d'acide sulfurique et 200 d'acide nitri- 
que, dans une seconde, on a obtenu uri anncau repré~entan t  à 
trés peu prés  la quantité d'arsenic introduite dans le premier 
cas, tandis qu'il n'y avait rien ou tout au plus une  trace douteuse 
dans le second. 

(1) A,nnales de chimie et de  physi~lue,  3 8  série, t .  V I I I ,  1876, p. 3 S L .  
(2)  Lexarnen d e  l'acide 'it: f'i~it en 1:va11orimt dans une  i:irpciile de  porcil- 

laine coritriilke 300 grilriiiiics d e  réactif, versci par portioiis, avec 20 grarii- 
nits d'acide sulfurique pur .  L'evaporation est poui'suivie jusqu ' i~ c e  qu'il 
n r  mate plus qii'iine rluinïainc di? g~,ai~iirit:-. rl'acirle siili'ui~ii ue ; on dilui: 
d a i s  4 partics d ' e u ,  et, apri:s ic~Srciidissriiieri1, o n  introduit d ü r i i  i 'appi~rcii 
d c  Mnr.;li. 

(3) Voir A,iunles de chimie a ~ ~ a l g t i p e ,  1900, p. 60. 
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Au lieu d'acide nitrique seul, pour  conduire l'attaque, j'ai 
trouvé prcfërable d'employer un iilélange de  10 parties d'acide 
nitrique avec 1 d'acide sulfurique. Ce inMlange pénètre mieux la 
masse cliarbonneusc et,  n'étant pas aussi volatil que l'acide 
nitrique, il permet ,  vers la fin de  l'attaque, d e  laver plus facile- 
ment les parois chaudes de la capsule. A part cetle Iégére 
variante. on opère  exactement d'aprksles indications de  RI. Arm. 
Gautier ; il y a un peu plus d'acide sulfurique dans le liquide 
d'extraction, mais cela ne présente aucun iricorivénient. 

Pour déceler des traces d'arsenic aussi minimes que celles 
indiquées plus liaut, il ne faut introduire dans l'appareil (IeWIarsli 
que  des produits bien attaqués, exempts d e  matières organiques. 
Lorsque le précipité obtenu par 1';iction di1 gaz sulfliytlriquc 
donne, avec l 'ammoniaque, une solution brune,  chargée de quari- 
tités notables de matières organiques, on attaque le résidu laissd 
par  l'évaporation de la solution ammoniacale exactement de  la 
même mariihre que !a matiére primitive. 

Lorsque la solution aqueuse, séparée par  filtration d'un peu 
de produits Iiuiniques, est incoloi'e ou presque incolore, on 
I'kvapore à siccité, e t  le résidu, dissous dans l'acide sulfurique au 
i / 5 ,  est versé dans le  flacon pi,oducteur d'hydrogène. Si, au con- 
traire: la solution aqueuse est fortement colorée en jaune, comme 
cela arr ive queli~uefois quand on n'est pas très exercé dans 
l'emploi d e  la niéthorle [le destruction, il faut précipiter a nou- 
veau l'arsenic par I'liydrog6rie sulfuré. 

Rcehcr~he et tlosnge ale l'extrait de eliritalgiiirr 
cii iiiélaiigc a ~ e c  I'crtrait t lc  clièuc, 

Nous avons constaté que,  si l'on agite a froid une solution d'ex- 
trait de  bois de châtaignier avec une solution d'acide iodique, 
une certaine quantilé d'iode est mise en liberté, tandis qu'avec 
I'exlrait d c  bois de  cllene on n'observe rien de semblable. La 
réaction est égaleiiient négative avec les solutions de quéhraclio, 
de paldtuvier, de  mimosa, de  sumac, de  canaigre, d e  lentisque, 
de fustel e t  d'épine-vinette ; le  campêclie fai t  exception et met 
en liberté une faihle quantité d'iode. 

Les extrails de  bois de  cliêne destinés à la tannerie étarit fré- 
quemment falsifids avec l'extrait de cliataignier, il était inlé- 
ressant d'arriver à déceler cette f ~ a u d e ,  qui est pratiquée irnpu- 
& m e n t ;  car on n'a pas de procédé chimique permettant de la 
reconnaitre. 
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Rous avons appliqué la réaction de  l'acide iodique à la rcclier- 
clierche et au dosage de  l'extrait de cliàtaignicr en mélange dans 
l'extrait de c l i h e ;  on  procède la reclierclie quantitative en 
mélangeant, par retournemcnls successifs, daris une boule à robi- 
net, la solution d'extrait suspect avec une solution d'acide iodi - 
q u e  a l  d u  sulfure de  carbone; si le sulfure de carbone présente 
une coloration violette, on  peut conclure à la présence de l'ex- 
trait  de cliataignier dans l'extrait examiné. Le sulfure de carbone 
peut ètre remplacé par  le  tC:trüclilorure de  carbone, la benzine, 
le  cliloroforme, etc. 

Pour dkterininer la teneur d'un extrait tannique en extrait de 
cliàlaigriirr, on opère sur  2 ou  3 gr. d'extrait, dissous dlins 50 gr. 
d'eau distill&e, qu'on passe dans une houle a robinel ; on agite 
avec 3 gr. d'une solution d'acide iodique à 5 p. 400 et  5 gr. de 
sulfure d e  carbone dans u n  flacon liouclié à l'érrieri, et l'on renou- 
velle l'opération dans la boule jusqu'à cc que le  sulfure de  car- 
borie ne se colore plus par  addition d'acide iodique. 

L'iode dissous dans le sulfure de carbone est ensuite tilré par 
agitation dans le  flacon avec iiiie solution t i t r ie  d'hyposulfite de 
soudt:, qu'on ajoute jusqu'à disparition de la coloration rose. On 
peut aussi faire le litraçe en ajoulant dans le flacon un  peu de 
solution d'iodure d e  potassium ; le point final est alors indiqué 
par  la décoloration compl&te du sulfure de carbone. 

Sacliant que 1 gr .  d'iode mis en IibertS correspond en moyenne 
à 6 gr. 25 d'extrait sec de cliâtaigriier, i 6  gr.  d'extrait 
$5' Baumé et  a 19  d'extrait i 20' Bauiné, il est facile de calculer 
trés approximativeinent la teneur d'un extrait tannique en estrai t  
de cliàtaignicr. 

Drimge rnliiiii~triqiic tlc l'acide plirïpliorique, 

Par Ji. dc  Mo~r.\atii .  

Or1 trouve, dans le numkro d'octobre 1902 des Annnles de 
chimie a~mlytiqite ( p .  3931, l'analyse d'un article mentionnant un 
proc6dé volunlétrique de dosage de l'acide pl iospl ior iqu~ dans 
les phosphates. Ikpuis  1895, j'eniploie retle mktliode, modifiée 
comme sui t ,  d e  façon R la rendre applicable à toutes Ics substan- 
ces phospliatées, e t  les milliers d'analyses que je poss&de mon- 
trent combien elle peut rendre de s ~ r v i c e s  la où l'on reclierclie en 
même temps la  rapidiii: rl'exScution et l'exactitude. 

1h:uctifs. - i 0  Molybiliz~e rl'nrnmoninquc : on dissout 9U gr .  de 
molybdate d'ammoniaque cristallisé dans un peu nioins d'un 
litre d'eau ; on abjoute quelques gouttes d 'ammoniaque;  on com- 
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pléte le  volume ; o n  laisse déposer pendant 12 heures et l'on 
filtre ; 

,Yitrnta d'rcrtz,m»~tinque : on emploie une solution saturée ; 
3O Acide n i t ~ i g u e ,  d e  densité. voisine d e  1,4 ; 
4O Pola.sse catcslipur: : on étend h i l i tre 326 cc. 5 de  potasse 

normnle, bien d h r r a s s k e  de toute trace de carbonate par l'eau 
de baryte ; i cc. correspond à i milligramme de  P h W  ; 

5' Acide sulfu~~ique : il doit avoir le  même titre volume avolume 
que la  potasse caustique ; on  le  p répare  en étendant 316 cc. 5 .. 
d'acide normal à i litre ; 

6O Indic(rtei.cr: On dissout 1 gr. de pliénolphtaléine dans 100 cc. 
d'alcool à doo, et  l'on emploie O cc. 5 d e  cette solution pour 
chaque titrage. 

Jierlmie. - Su~iel-phosphates. - On prEpare d'abord les solu- 
tions en traitant 2 gr. de  superphosphate par  I'eau, et l'on 
arribne le volunie à 2 3 0  cc.;  le résidu de l'épuisement par I'eau 
est traité par 100 cc. de  citrate d'ammoniaque alcalin (formule 
Pktermann ( l ) ,  et I'on amène ensuite le volume de la liqueur à 
250 cc ; on prend 1 2  cc. 5 de chacune des solutions ci-dessus ; 
on ajoute 1 0  cc. d'acide nitrique additionni! de  son volunie d'eau, 
15 cc. de solution de nitrate d'ammoniaque e t  I'on dilue de 
maniilre à ohtcnir u ~ i  volume de 7 0  cc. environ ; or1 fait bouillir 
pendant 10 minutos ; on letire du f eu  el I'on p r k i p i t e  l'acide 
phospliorique par  2 0  cc. de  niolybdate d'ammoniaque, ajouté en 
deux fois, par  fraction de 10 cc.;  on  laisse déposer pendant 
10 iniriutcs; on  tiltre ; on lavc 2 a 3 fois par décantation avec de 
I'eau distillée; on jette le  prkipi t i?  s u r  le  filtre, et I'on continue 
à laver jusqu'à ce que  le  filtratiim n 'a i t  plus de réaction acide 
[il ne faut jamais toucher Ics parois d u  verre avec l'agitateur 
pendant la précipitation) ; on place ensuite le filtre et son contenu 
dans le verre qui  a servi, et l 'on verse la solution alc a 1 '  ine 
(potasse caustique), jusqu'a cc que le prbcipiti: soit totalement 
dissous ; on dilait:  parfaitement le filtre avec un  peu d'eau ; 0.n 

ajoute l ' indicateur, e t  l'on titre au moyen de  l'acide sulfurique, 
en laissant couler  celui-ci goutte a goutte ; o n  retranche le 
volume d'acide employi! du volunle de potasse ; la difbrence 
donne directement la teneur en acide phosphorique, cliaque 

( 2 )  CI: citrate s'ohtir!nt i:n dissolvant 500 gr. d'aride ritriiluc dans l'niri- 
niuriiai[iie à 0,92, jusqu'j. i'8actiori ncutri: (il Saut on~i ror i  700 cc.) ; on 
aiiii.ric la coricenliatiiiri ilu liquide rcfroiili i ~ l a  densité doi,09 à 15 dogCs ,  
<:ri ajuutaril di: l ' m u ;  i)n ;ijoulu crisuitc, p u  litre, 50 cc. d'aiiiiiioriiac]uc à 
0,02 ; on agite et l'or1 filliu. 
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centimètre cube  representant i p. 100 d'anhydride pliospho- 
rique lorsqu'on opbrc? sur  O g r .  1 de matière. 

S i m i e s  de di;pho.sph,o~xt io~.  - On prtilbve 10 cc. de  la solution 
:5 gr. dans 500 cc . )  ; on  neutralise par l'ammoniaque, jiiaqu'à 
foriiiation d'un précipité persistant ; on ajoute 10 c c  d'acide 
nitrique atlditi~~~lrib, de sori volurrie d'eau, 15  cc. de nitrate 
d'ammoniaque et une quantité d'eau suffisante pour avoir u n  
volume d'eau d e  7 0  cc. environ;  on  chauffe jusqu'à l'ébullition ; 
on retire 1 E t ~  feu. et ,  aprBs quelques instants, on ajoute 5 cc. 
de solution molyhdique ; on agite I&&remerit; on laisse déposer 
pendant une minute ; on verse de nouveau 10 cc. de molybclate ; 
on agite; on laisse déposer pendant 10 niinutes, et I'on continue 
cornnie précédemment. 

Phosphates. - La précipitation se fait dans les mSmes conditions 
que pour les scories; on ajoute, en plus, 10 cc. (le citrate d'am- 
moniaque formule PStcrmann, et I'on précipite l'acide pliosplio- 
rique au moyen de  40 cc. d e  niolybdate d'ammoniaque, par  
fraction d e  20 cc. 

Superphosphntss (acide phospho~.iqili! sol î rOle dans l'eau). - La 
précipitaticin se f ~ i t  dans les mêrries conditions que  pour les 
phosphates. 

Eugruis coniposés. - Même méthode que pour  les superplios- 
pliates. 

Nouvelle réaciioii poiiim la i.eclirrclie du formol, 

Par MM. le D r  MAXCET, phwmacirn major  clc 1.0 classe, e t  MARIOS, ingbnieur. 

L'emploi du formol se  généralisant d e  plus e n  plus pour  la con- 
servatiori des subdances alimentaires, les chimistes se sont 
efforcés de  trouver des proc6ctés susceptibles d c  carac,tériser faci- 
lement sa présence. 

Dans la plupart de  ces procéd&s, on agit s u r  l e  produit d e  la 
distillalion, effectuée en prksence d e  l'acide sulfurique : 

Scliiff emploie le bisulfite de roçaniline; Vitali, lechlorhydrate 
de pliénylliydrazine ; Trillat, un  mélange de dirnéthylaniline, 
d'acide acétique et  d'oxyde de plomb ; Dcriigès, unc solution d e  
fuchsine décolorée par l'acide sulfureux ; Arnold et RIentzel 
traitent directement, en milieu alcoolique, par  un mélange d e  
pliénylliydraziiie, de perclilorure de fer et d'acide sulfurique. 

Notre pr0cédé.a l'avantage d e  permettre d'opérer directement 
sur la substance suspecte et d'être plus simple, tout en étant 
aussi sensible. On opère de la manière suivante : 
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R e ç h e i d i ~  t l ~ r  J o r m o l  i l m s  le kiit. -- Saupoutlrcr I@rement la 
surface du lait avec d e  I'ainidol ou du  dianiidopliénoi et 
observer aprks quelques secondes ; le lait normal, carbonaté ou 
boraté, développe une coloralion sauinon ; le lait formolé, une 
coloration jaune serin caractéristique. 

Recherche (lu f o ~ r n o l  dalis 111 g e l t e  de c iande .  - Pour la gelke de 
viande employée eri cliarcuterie, prklever dans un  tube un peu 
de bouillon rendu liquide, et a j o u t e r q ~ e l q u e s  cristaux d'amidol; 
agiter ; le bouillon formol6 dpiveloppe une coloration jaune, 
virant au jaune sale par addition d 'une goutte d'ammoniaque. Le 
I~ouillon non formolé donne une coloration 
bleu dans les mémes conditions. 

I)o.riwge d u  laetorre d ir i in  

Par M. G .  PATLIX. 

brun rosé, virant au 

le lait. 

Le lnctose ou sucre de Zrit est un des éltiments caractCristiques d u  
lait ; c'est la forme, et  la forme unique, sous laquelle existent 
les hyiirnt~s de carboiie contenus dans cc liquide. 

La teneur du lait en lactose n'est pas la méme chez les diffé- 
rents maininiferes, mais, pour  chaque espèce, elle ne varie que 
dans de faibles limitcs. et le  dosage dc ce sucre est un  d e s  moyens 
qui contribuent a renseigner s u r  l'origine d u  lait, aussi bien que 
sur  le mouillage que c e  liquide aurai t  pu subir .  

Les procédés qui ont étk indiqués pour  doser l e  lactose dans 
le lait se divisent en deux groupes : les uns, p o n d é r a t ~ x  ou  z'olli- 

met~.iyzies, utilisent la réduction des l iqueurs czticriques ; les autres 
ont recours au polnrinzèlre. Or, il arrive souvent que,  pour un 
mènie lait, les résultats donnés par  le saccliarim&tre et par les 
procédés cliiiniques ne sont pas identiques; la différence entre 
les deux chiffres obtenus est des plus variables et  peut atteindre 
jusqu'a i O g r  par  litre.  On a cru pouvoir expliquer de tels écarts, 
soit en adniettant dans le  lait la présence de  plusieurs sucres, 
soit en accusant le volume occupé. dans les liquides examinés, 
par  le coagulum caséino-graisseux o u  le précipité produit par 
les agents cliimiques ajoutés pour  la d6f6cation; on a r n h e  indi- 
qui? des corrections pour  arriver a I'irlentiti? des résultats. La 
vérité, ainsi que  nous allons le ~nont i ' c r ,  c'est que, tandis que 
le dosage chimiyue est généralement exact, le procédé saccha- 
rimétrique exige que la solution soit absolument privée des corps 
étrangers qui agissent s u r  la lumikre polar isée;  o r  l e  sol is-  

ncc!tnte e t  l'ctcitriti: de plomb, employés jusqu'ici, donnent à 
cet égard une fausse sécurité et,  dans la généralité des cas, lais- 
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sent en solution une quantité variable, quelquefois très petite, 
d'autres fois plus considérable, de muliéres ulbumi,ïoi'dcs dont le 
pol6voir léuo.qyre neutralise une partie du pouvoir dextrogyre du 
lactose, en sorte que la déviation observée est diminuée et le 
résultat obtenu trop faible. 

Prenons, en effet, un lait rendu parfaitement liomogéne par 
agitation et mesurons-en 50 cc. dans trois éprouvettes graduées ; 
ajoutons ensuite, dans la première de ces éprouvettes, 10 cc. du 
rdactif nitromercurique dont nous avons donné la formule, M .  Du- 
fau et moi (1) ; dans la seconde, 10 cc. de la solution d'acétate 
neutre deplomb préparée selon la fortune de Courtonne, et, dans 
la troisième, 10  cc. de sous-acétate de plomb ; complétons enfin, 
dans chaque Aprouvette, le volume de 100 cc. avec de l'eau ; nous 
avons ainsi trois échantillons de lait 6tendu de son volume d'eau; 
agitons-les fortement, à plusieurs reprises, avec une baguette de 
verre, et, après quelques instants de repos, filtrons-les. Les trois 
liquides filtrés sont d'une limpidité parfaite, et aucun ne préci- 
pite par l'addition de quelques gouttes du réactif déféquant par 
lequel il a kt6 primitivement traité; cliacun deces rkactifs a donc 
été employé en quantith suffisante et a produit tout l'effet utile 
qu'on en pouvait attendre. Si l'on examine les trois liquides au 
polariiriètre, on constate que le premier, qui est absolument 
incolore, produit une déviation constamment suphieure à celle que 
produisent les deux autres, qui, d'ailleurs, ne sont pas aussi par- 
faitement incolores que le premier ; la différence, qui varie avec 
les éclianlillons examinés, peut aller de deux dixièmes de degr6 
saccharimétrique à un degré et mime plus. 

Pour reconnaître si cette différence est due à l'excès du se l  
plombique resté en solution, nous avons précipité le plomb par 
le sulfate ou le carbonate de soude, port6 le volume au double 
et filtré. Les résultats obtenus au polarim&tre, après cette pré- 
cipitation, ont toujours été rigoureusement la moitib de ceux 
qu'on avait observés avant le dédoublement du liquide. La pré- 
sence du sel de plomb n'a donc pas d'influence ; ce n'est pas A 
elle qu'il faut attribuer l'écart observé, mais à la présence, dans 
la solution, d'une partie des mutitres albuminozdes que l'acétate et 
le sous-acétate de plomb sont impuissants à prhcipiter entibre- 
ment, et il est trbs facile de le démontrer. II n'y a, d'une part, 
qu'à ajouter aux liquides déféqu8s par l'acétate ou le sous-acétate 
de plomb de l'acide azotique, pour reconnaître la présence de ces 
matikres albuminoïdes ; d'autre part, il n'y a qu'à les additionner 

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1902, p. 128. 
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de nitrate acide de mercure pour voir, aprbs filtration, la d6via- 
tion polarimétrique augmenter et pour obtenir des résultats qui 
concordent avec ceux que donne le lait primitivement traité par 
réactif' nitromercurique. 

11 résulte de ce qui précède que, si l'on dose dans un lait 1s 
lactose au polarimbtre, il faut, pour avoir la certitude d'éliini- 
ner la totalité des matières albuminoïdes, opérer de la façon 
suivante : mesurer 50 cc. de lait, ajouter 10 cc. de  réactif nitro- 
rnercurique, compléter avec de l'eau le volume d e  100 cc., agiter 
suftisamrrient et filtrer. On emploiera un tube saccharimétrique 
dont l'intérieur est en verre. Kous avons toujours trouvé ainsi, 
pour le lait de vache examiné, des chiffres variant de iBo sac- 
charim6lriques à 12O5 ; soit, en prenant le coefficient 2 gr. 07, 
de 24gr. 84 a 25 gr. 87, et, en multipliant par 2,  puisque le lait a 
été dédoublé, de h9 gr. 68 a 5 1  gr. 76 par litre. 

Si l'on n'a, comme échantillon, qu'une petite quantité de lait, 
ainsi que cela peut arriver pour le lait de femme, et si l'on déjire 
faire également le dosage voluiiiétrique du lactose, on peut utili- 
ser le petit lait qui reste après le dosage du beurre par le pro- 
cédé Adam ; on opère, dans ce cas, de la façon suivante : le lacto- 
skruin,séparé de la solution étliéro-alcoolique du beurre,ainsi que 
l'eau de lavage, sont recueillis dans une éprouvette graduée de 
50 cc. ; le volume total de ces deux liquides rie doit gubre dépas- 
ser 40 cc. ; on y ajoute 5 centimètres cubes de réactif nitromercu- 
rique ; on agite vivement à diffërenles reprises et  on laisse repo- 
s e r ;  il se forme un abondant précipite blanc, surrnontk d'un 
liquide limpide et très acide ; on ajoute alors goutte a goutte, et 
en agitant fortement, de la lessice de soude etendue de trois fois son 
eolume d'eau, jusqu'à ce que la rbaction au tournesol ne soit plus 
que très l<yér-ement acide (il faut pour cela de 15 à 20 gouttes) ; on 
complète le volume de 50 cc. avec de l'eau distillée, et l'on filtre. 
On a ainsi une solution parfaitement incolore et limpide de lac- 
tose, correspondant au lait amené Ù 5 foisson oolume primitif, abso- 
lument débarrassée de matières albuminoïdes et ne contenant 
plus que cles traces de mercure, si la neutralisation a été sufisante, 

[out en n'utleignailt pas l'ulculinite' ; il faut, en effet, opérer l'exa- 
men polariiriétrique en liqueur neutre ou mide, le pouvoir rota- 
toire du lactose étant plus faible en solution alcaline. On procbde 
9 cet examen en employant un tube de cuivre double de verre 
intérieurement ; nous avons trouvé ainsi, pour nos échantillons 
de lait, des devialions variant de 4O8 à 5O saccliarirnCtriquds, soit 
9gr.93 et iOgr.35 et, par conséquent, 49 gr. 68 et 51 gr. 75 de 
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lactose par litre, c'est-A-dire des chiffres identiques ceux que 
I'on obtient en opérant directement avec le lait. 

La solutiori qui vient de servir ainsi au dosage polarimé- 
trique va servir maintenant au dosage volumétrique a l'aide de 
la liqueur de Fehling. pour cela, on en mesure 20 cc. dans une 
petite Bprouvette graduée; on y ajoute 1 ou 2 gouttes de la solu- 
tion de soude étendue ; on complète le volume de 40 cc. avec de 
l'eau et I'on agite vivement ; la liqueur est ainsi rendue ligèremerit 
alcaline ; au bout de quelques minutes, elle est limpide et laisse 
déposer unprécipiti f h n c  floconneux, formé par les dernières traces 
de sel mercuriel qui étaient restees en solution ; on filtre et I'on 
procéde au dosageà l'aide de la liqueur de Fehling comme dans 
le cas génrral. En opérant avec la liqueur de Fehling normale, 
contenant 3hgr. 64 de sulfate de cuivre par litre, telle par consé- 
quent que 100 cc. correspondent à O;gr. 675 de lactose, nous 
avons trouvé, pour les échantillons de  lait examint:~, des rAsul- 
tats variant entre 13 cc. et 13 cc. 6 de solution lactosée pour 
réduire 10 cc. de liqueur de Fehling, c'est-à-dire de 51 gr. Y2 à 
4.9 gr. 63 de lactose par litre. Les cliiffres obterius par les deux 
procédés, volumétrique et polarimétrique, sont donc suffisain- 
ment concordants. 

Nous conclurons de ce qui précède que, pour le dosage polari- 
métrique du lactose dans le lait, il faut éliminer entièrement les 
matières alburninoïdes, et qu'on n'est certain d'obtenir ce visul tat  
qu'en employant le nitrate acide de mercure ; ce réactif devra 
donc être substitué à l'acétate et au sous-acétate de plomb. Si 
l'échantillon traité par le nitrate mercurique ne doit servir qu'à 
l'examen polarimhique,  il sera inutile de le neutraliser par 
la soude ; si, au contraire, on veut le doser ensuite a la liqueur 
de Fehling, il faut le neulraliser comme nous l'avons indiqud, 
afin d'éliminer absolument le mercure qui fausserait le dosage. 
Pour l'examen polarirnétrique, il faut toujours cmployer un 
tube en cuivre doublti de verre intérieurement. 

Par ce qui précède, on voit que la méthode au nitrate de mer- 
cure ne présente aucune difticulté ni aucune complication. 11 
suffira de i'avoir appliquke plesieurs fois pour opérer ensuite 
avec la plus grande rapidité. 

J'ai essayé l'acide t~ichloracélique pour la défécation du lait; si 
intéressants que m'aient paru les résultats, ils ne m'ont pas 
donne toute satisfaction, et je ne crois pas utile de les men- 
tionner. 
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De l'ordre dans leqael il conviendrait d'effeotner lem 
niitnipulillionu Ics plus usuelles qui eoustitucnt 
l'analyse des urines, en vue da diagnostic, 

Par M. H. TAFFE. 

Les différentes opérations s'eRectuant dans les analyses d'u- 
rines peuvent se grouper ainsi : 

1 O  Caractérisation et évaluation des éléments ou des compos~s 
définis dont la présenceest réputée normale ; 

2" Reclierclie et évaluation des composés anormaux ; 
30 Inlerprétation des r h l t a t s .  
Le nombre des composés ou des é l h e n t s  réputéc anormaux 

que toutes les urines renferment augmentant avec la précision 
des méthodes de re~l i~rc l ie ,  on peut poser en principe que l'urine 
normale contient tous les corps qu'on a rencontrés dans ce li- 
quide, soit a l'état de santé, soit a l'état pathologique. La iecher- 
clie de ces constituants se confond donc sensiblement avec leur 
dosage, à moins que la dite recherche ne s'exécute p i r  les pro- 
cédés grossiers qui constituent l'essai, non l'analyse, deux choses 
que le grand public ne sait pas différencier. 

L'analyse chimique, laquelle ne saurait gubre être véritable- 
ment complète pour u n  liquide aussi complexe, se ramène, par 
suite, a uri certain nombre de dosages dont il convient d'apprécier 
l'opportunité relatice dans la g inka l i té  des cas, comme aussi dans 
certaines circonstances mieux déterminAes, en s'aidant, pour cela, 
non seulement de l'appréciation de l'urgence ou de la fréquence 
de leur indication, mais aussi d'autres considérations plus &el- 
lement chimiques : duu3 et fncilzte d e  dosage dans un laboratoire 
ordinaire, pl-écisior~ dont i l  est susceptible, signification plus ou 
moins grande attacliée a des variations de quantité, influence du 
réginie et des autres facteurs particuliers au malade. 

Une sélection, ou plus exactement une coordination rapide, 
s'imposc donc au debut de toute analyse onvisagée autrement 
que comme une vulgaire opdration commerciale, aussi bien 
lorsque le chimiste analyste est livré A lui-même, faute d'indica- 
tions auxquelles il peut difficilement a priori supplker, que s'il a 
charge de résoudre un simple doute du médecin ou de surveiller 
la niarclie d'urie affection déterniiri6e. Dans cette dernikre alterna- 
tive, la limitation raisonnée du  travail chimique aux seules don- 
nées véritablement utiles, en provoquant un plus grand nom- 
bre d'analyses, seratoute à l'avantage et du sujet irnrri8diaternerit 
intéressé e t  de l'ensemble des connaissances sémiologiques. 

Pour réaliser cette coordination, la collaboration étroite et 
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soutenue d u  mBdecin et du cliimiste n'est pas d e  t rop,  car,  si 
l'analyste est rarement doublé d'un mkdecin, la plupart des cli- 
niciens, sans pour  cela se cantonner exclusivement dans la  cli- 
nique, sont forcément amenos à délaisser le laboratoire chi- 
mique. 

Nous proposons donc d'attacher ii chacun des constituants d e  
l'urine une série d e  valeurs qu i  seraient fonction de l'utilité et 
de  I'iniportarice de son évaluation, de la rigueur nécessaire ainsi 
que d e  l'exactitude dont est susceptible chaque dosage, d e  la 
lenteur e t  autres  difficultks qui  e n  éloignent ou raréfient l'exé- 
cution (ces dernières difficultés se traduisant, dans la gknéralité 
des cas, par  une augmentation de dkpenses, laquelle se répercute 
fatalement sur  la face scientifique de  la question). 

Il suffit ensuite de  dresser un tableau méthodique d e  ces 
valeurs e t  de leur  produit pour chaque corps considéré, pour 
saisir d'un coup d'œil l 'ordre dans lequel doit être analysée 
l'urine pour  chaque cas déterminé, Nous ne verrons plus alors 
le chimiste, livré a ses seules inspirations, recourir,  tout 
d'abord, a la liqueur de Fehling pour rechercher les sucres 
rhducteurs, réaction bien significative, mais très délicate a bien 
conduire (à telle enseigne que les travaux d e  tel savant autorisé 
sont peu de  mois  aprbs sapés p a r  ceux de  tel autre  non moins 
accrédité) et, en tout cas, assez rarement nécessaire, ou bien 
caractériser l'acide urique du dtipôt rouge briqueté de l'échan- 
tillon, enfin terminer cette analyse par  1'kcliauiTemerit d u  dit 
liquide, filtré e t  additionné ou non d e  quelques gouttes d'acide 
nitrique, dans un  tube a essai et conclure à la présence d e  l'al- 
bumine s'il se  produit un  louche dû  assez souvent à un  début  
de précipitation des pliosphates terreux, ou encore s ' i tendre 
complaisamment s u r  la constatation par  l e  microscope des 
cristaux si frappants d'oxalate d e  chaux ou de phosphates 
dont la présence dans les états physiologiques est si  grandement 
influencée par  l'ingestion d'aliments vPigb,laiix ordinaires. 

Si l'on considère, au  contraire, le tableau dont il est question 
plus haut e t  q u e  chaque opérateur aura à cœur  de modifier 
friyuemment, suivant son expérience personnelle, on verra que  le  
chlore total, que l'acide phosphorique préformé, corps minéraux 
dont le dosage peut être fait en peu d'heures et dans un labora- 
toire modeste avec une rigueur véritablenient scientifique, dont ,  
par  consbquent, la signification, fruit d'une expérience prolongée, 
n'a rien à craindre du  progrès qui  érige tarit d e  vérités d e  la 
veille en e r reurs  d u  lendemain, dont enfin les variations, envisa- 
sag6es largement e t  p a r  rapport  a u x  normales moyennes, o n  
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envisag6es minutieiisement les unes p a r  rapport  aux autres et A 
de  courts intervalles, ont une grande importance ~Cmiologique, 
ne le  &dent en rien aux sucres réducteurs et a l'acide urique 
total ; on y verra aussi que le dosage d e  l'azote total doit se 
substituer ou mieux se  joindre h celui de l'azote de  l'urée (ou 
des corps se comportant comme urée en présence de I'hypobro- 
mite  tres alcalin) toutes les fois qu'on a i heure  ou  2 devant soi. 

L'influence considérable que  les causes les plus subtiles forit 
subir  à l'acidité totale apparemment  l ibre  (au tournesol comme 
à la plibnolphtaléine) empêchent d'attacher a ces dosages si 
faciles, et partant si séduisants, l'intérêt qu'ils paraissent présenter 
de prime abord. D'ailleurs, ces dosages, qui  ne sont que des 
résultantes, quelque chose comme des sommes algkbriques de 
forces diverses ou opposPes et  qui e n  ont les inconvénients, Ctant 
surtout fonction d e  la saturation de l'acide pliospliorique, e t  
accessoirement d e  celle des urales et  des hippurates, il vaut 
mieux dorer pondéralement I'acide phosphorique minéral total 
e t  ensuite, toujours par  la balance,la chaux totale. A la rigueur'le 
dosage pondéral des phosphates terreux, simplement précipitks 
par la potasse ou la soude e t  entraînant toutes les terres (avec 
une forte dominante de chaux), donne, par  l e  calcul, une indi- 
cation utile s u r  la chaux totale. 

(En nombres ronds, le poids total des  phosphates terreux doit 
Btre voisin et à peine infkrieur à la mnitié du  poids de  l'acide 
pliospliorique préformé total, lequel est, pour l'homme adulte de 
notre pays, de 1/30000 d e  son poids).  

Les vins eoncentrée, 

Psi hl. X .  ROCQUIS. 

On sait que  la concentration des vins a été l'objet de récents 
travaux et que divers appareils ont été irriagiriés pour  effecluer 
cette opération. J'ai eu l'occasion de concentrer. au  moyen de 
l'appareil de hlM. Baudouin et Scliribaux, plusieurs sortes de 
vins rouges et blancs. Dans les rliffér-entes opérations que j'ai 
faites, j'ai soigneusement vérifié les rendements et  j'ai analysé 
ensuite comparativement les vins témoins et  les vins concentrés. 
Afin d e  rendre les analyses plus comparables, j'ai d'abord effec- 
tu8 le dosage d e  l'alcool sur  le vin témoin et  s u r  le vin concentré. 
J'ai ensuite ramené par  dilution le vin concentré au titre alcoo- 
lique du  vin témoin, et ce  sont les deux vins présentant le même 
titre alcoolique qiie j'ai soumis A l'analyse. 

J'ai, d'abord, constaté, dans les diverses opérations que j'ai 
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faites, qu'il n'y avait pas e u  d e  perte appréciable d'alcool. En 
effet, le taux d e  concentration d u  vin, calculé en prenant comme 
base le  degr6 alcoolique des vins, avant et après  coricentration, 
concorde d'une maniére très sensible avec le rendement obtenu. 

J'ai opéré  dans des conditions telles que  le vin fût concentré à 
peu prbs d e  moitié, e t  voici quelsont  été les rendements obtenus : 

Rendement ohtenu Taux de concentration calculé 
p. 100 de vin emliloyé d'après le degré alcoolique - - 

53 54.3 
55.5 56.2  
44 43.8 
54 54.9  

Je  ne crois pas utile de donner ici tous les résultats obtenus en 
analysant ces divers vins. Je m e  hornerai à donner les  analyses 
d'un vin rouge du  Midi, titrant 903 d'alcool et amené par  concen- 
tration au  titre alcoolique de 17'1. Les aulres vins m'ont donné 
des résultats à p e u  prks analogues. 

Alcool.. .................... 
Extrait sec 2 100 degrés.. .... 
Extrait dans le vide. ......... 

........... Sucre réducteur.. 
Tartre (dosage direct). ....... 
Tartre correspondant l'acide 

tartrique total.. . . . . . . . . . . .  
Tartre correspondant 2 I'alcali- 

nité des cendres.. ......... 
Cendres totales.. . . . . . . . . . . .  
Cendres insoliibles dans l'eau.. 
Alcalini té des cendres (en car- 

bonate de potasse). ........ 
ChIorure de sodium.. ........ 
Sulfate de potasse. . . . . . . . . . . .  

\totale ...... 
Acidité en S O W  fixe 1 v0ialii.l: : : : 

Vin 

Vin concentrh 
ramenk par dilution 

Vin au degre alcoolique 
concentre du vin type 
- - 

1701 903 
28.09 15.36 
37.80 20.44 

2.62 1 .43  
1.11 0.64 

J'ai examiné les vins rouges au  point de vue de l ~ u r s  matiéres 
colorantes, celles-ci ne  semblent sub i r  aucune a!tération ; les 
vins 16moins, ainsi que  les vins concentrésramenés au titre alcoo- 
lique des vins témoins, présentent a u  coLorin18tre la même 
teinte e t  la mème intensité cnlorimétrique, 

Si l'on compare la composition ,des.vins concentrils a celle des  
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vins témoins, on constate que la  concentration a e u ,  comme 
résultat, de  produire  une précipitation de tartre et d'éliminer 
une partie des  acidos volatils. 

La précipitation du ta r t re  était facile à prkvoir ; elle est trks 
notable ; l 'élimination d u  tar t re  se manifeste, A l'analyse, non 
seulement par  la diminution du chiffre d u  tar t re ,  mais aussi par 
la diminution de l'extrait, des cendres et  de l'acidité. 

Quant aux  acides volatils, ils ont été éliminés dans la propor- 
tion de 50 p. 100. 

Ladégustation est favorable aux vins coiicentrés. Ceux-ci sont 
droits d e  goût et bien fruités ; ils ont de l'analogie avec les beaux 
vins corsés d'Espagne et d'Italie. Lorsqu'on déguste comparative- 
ment les vins témoins et les vins concentr&, ramenés par dilu- 
tion au degré desvins témoins, on ne constate pas une trèsgrande 
diff5rence entre  les deux sortes de  vins. Néanmoins, lesvinspré- 
parés avec les concentrés sont plus p la t s ;  on y perçoit un trBs 
léger goût d e  cuit. 

Si l'on r e  borne, comme le conseillent MM. Baudouin et  Scliri- 
baux, a utiliser la concentration pour eriricliir les vins faibles, 
on obtiendra, j'en suis convaincu, des résullats excellents. 

Dosage du gluten humide dans les farines, 

Par N. Marcel Aiiim~. 

(Suite et fin) (1) 

Influence de la diirée du malaxage. 

Enfin, si, au lieu d 'arrêter  le malaxage d u  p i ton  aussi exacte- 
ment que  possible, dès  q u e  l'amidon s'est échappé, comme on 
doit le faire, on  vient à continuer ce malaxage au-delà de  celte 
limite, pendant cinq minutes par  exvmple, on constate des diffé- 
rences qui,  ainsi que le  montre  le tableau ci-après, oscillent entre 
2 el 2,s p. 100 de gluten Iiiiniitle, e t  O,6 a 0,9 p. i00  de gluten 
sec. 

11 est donc d e  la plus grande importance d e  savoir arrêter le 
malaxage a u  n~ornent prPcis où tout l'amidon est skparé, pour ne 
pas s'exposer a dissoudre des quantités relativornent considé- 
rables d e  gluten. 

( 1 )  Voir Annales  de chimie analytique, 1902, p. 325 et 376.  
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hurée normnle du malaxage du pdton.  

h B 
Gluten p. 100 Gluten p. 100 - --- 

humide sec hurnide sec 

25.42 8.04 25.29 8 . 0 1  
24.69 8.04 25.56 8 . 1 3  
23.63 8.16 25.04 8.07 - - - -  

Moyenne. .................... 25.26 8 . 0 8  25.29 8.07 
Ecart pour chacun. ........... 0.99 0.12 0.04 0.12 
Ecart entre les deux opérateurs : 0.87 et 0.15. 

Durée exagirie du malaznge d u  piton (5  nzinutes) . 

22.95 7 . 2 6  
22.68 7 . 2 0  
22.77 7 . 1 7  
L__ 

Moyenne .................... 21.80 7 . 2 4  
........... Ecdrt pour chacun.. 0.27 0.09 

Ecart entre les deux opérateurs : 1.02 et 0 . 4 9 .  

Re'capitzilation. 

Moyennes 
............. Durée normale.. 23.26 8 . 0 8  
. . . . . . . . . . . .  Durée exagErCe.. 21.80 7 -21 - - 

.............. Perte en gluten 2.46 0 . 8 7  

Pour compléter ce travail, après avo i r  fait une longue critique 
d u  dosage du  gluten e t  avoir condamné le  procédé encore en 
usage aujourd'hui,  il n'est que juste, il m e  semble, d'indiquer 
un  moyen plus moderne pour le  remplacer et d e  montrer,  e n  
même temps, quels r h l t a t s  exacts o n  peut obtenir par le dosage 
d e  l'azote, que je préconise. 

Pour fixer ini~rikjiateinent le lecteur par  des chiffres, j'ai tenu 
à mettre sous ses yeux le tableau suivant, dont les nombres sont 
fournis par  I'anaivse du  mt;me echantillon de farine que celui qui 
nous a servi jusqu'ici. Conirrie pour  les op6ratio1is pr6c6dr:ntes, 
nous'avons fait chacun trois dosages. 

L'azote a kt6 déterminé par  la méthode d e  Kjelildahl, e n  y 
apportant les niodifications iridiquées par  M.  Maquenne. 

Les matières azotées reprisentant la quantité totale du  gluten 
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Sont calculées e n  multipliant la teneur  e n  azote 
6,25, spécial au gluten. 

A 
Matières 

Amte azotees 
p. 100 p.  400 

1.446 9.06 
1.475 9 .22  
1.460 9.13 - 

Moyenne.. . . . . . . . . .. . 1.460 9-13 
Ecart pour chacun.. . . . 0.029 O. 19 

par  le coefficient 

I3 
Matikres 

Azote azotkes 
p. 100 p. 100 

1.481 9.26 
4.475 9 . 2 2  
1 ,468 9.28 -. 
1 .474 9.22 
O .  O1 3 0.06 

Ecart entre les deux opérateurs : en azote 0.035 p. 100; en matikres 
azotées 0.20 p. 100. 

On voit que  l'écart qu i  sépare les deux opérateurs est compris 
dans des limites étroites, 0'2 p .  100 e n  matibres azotées. 

Si l'on ajoute qu'aucune cause ne vient influencer les résiiltats 
d e  ce dosage, en dehors de l'habileté et des soins qu'apporte le 
chimiste dans ses manipulations, on conclura avec raison que le 
dosage de  l'azote est le  seul qui  devrait ê t re  pratiqué lorsqu'il 
s'agit de fixer iine limite minima rigoureuse pour  l'admission 
dans les marchés d e  farines. 

Cette manière d e  faire fournit des richesses plus grandes que 
le  procAdé de dosage du  gluten suivi gbnéralernent, car  elle ne 
comporte pas de  déperdition. 

L'écart qui existe entre  les chiffres trouves par  l'un ou l'autre 
procédé est toujours de i à 1,s  p. 400 en plus en faveur du  dosage 
del 'azote,ce qui fait supposer nécessairement que, pendant le ma- 
laxage du  pâton,il  peut se dissoudre de  i A 1,s p. 100 de  matières 
azolées, de gluten probahlernent, ca r  rien u'est venu montrer 
juiqu'ici que  les inatiéres azotées qui  sont considérées comme 
solubles dans la farine, ne sont pas du  gluten qui se dissout. Cette 
question, d'ailleurs fort délicate, est loin d'Stre coniplktenient 
élucidée. Dans tous les cas, même en admettant que la farine 
contienne de  petites quantités d'une matibre azotée soluble autre 
q u e  le gluten, l 'albumine par  exemple, cette matière azotde pos- 
sède un  pouvoir nutritif certainement équivalent à celui du  glu- 
ten et  doit ê t re  comptée avec lui.  C'est un  :avantage de plus A 
l'actif du  dosage de  l'azote. 

Conclusione. 

De l'ensemble du travail que  j e  viens d'exposer on peut con- 
clure que  les causes qu i  influent sur  les résultats fournis par le 
dosage d u  gluten humide sont multiples. 
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La température des mains de I'opSrateur, leur degré de siccith, 
produisent des écarts qui peuvent atteindre 2 p. 100. D'autre 
part, les mains très sèches donnent toujours des résultats moins 
réguliers que des mains un peu humides. 

La température de  l'eau employée pour le malaxage du pâton 
a une action très marquée. Le pourcentage du gluten humide 
augmente au fur et à mesure que la température de l'eau s'élève; 
le gain est de 2 , s  p. 100 pour les températures extrémes de 5 et 
de 35 degrAs.. 

Le temps de repos du pâton fournit une augmentation de glu- 
ten humide qui va croissant pendant h heures, limite a laquelle 
elle atteint son maximum, 1 , s  p.  100 pour le cas actuel. Dans la 
première demi-heure, elle est déj8 de 0,s pour 100 environ. 

Le poids du gluten sec ne varie pas. 
La composition de  l'eau modifie Agalement le pourcentage, 

suivant qu'on utilise une eau plus ou moins chargée de sels. 
L'écart est de 4 , s  p .  100 en plus entre les chiffres provenant de 
l'emploi del'eau distillée et ceux fournis par l'eau à 161 degrés 
hydrotiniétriques. Le gluten humide augmente parallèlement 
avec la richesse saline de l'eau. De 21 à i 4 O  degrés hydrotimé- 
triques, le poids du gluten sec reste constant. Le gain en gluten 
est donc fictif et n'est en réalité qu'une simple hydratation de la 
matière azotée. 

La durée du malaxage influe aussi sur le pourcentage d u  glu- 
ten humide. Si l'on prolonge cette durée de cinq minutes apres le 
moment précis où l'on aurait dû l'arrêter, il se produit une dimi- 
nution de 2,s p. 100 dans la teneur en gluten humide. 

Le dosage du gluten sec prAsente de grands avantages sur celui 
du gluten humide, maisil n'est pas exempt de défauts. 

Le dosage de  l'azote est le seul procédé scientifique et vrai- 
ment exact qui permette de fixer des limites rigoureuses pour 
l'achat ou la vente des farines suivant la richesse en gluten. 

Je termine ici cette note, qui est un long réquisitoire contre le 
dosage du gluten humide dans les farines. 

Jusqu'ici, personne, B ma connaissance du moins, n'avait publié 
une étude complète de la question. Un pareil travail n'avait pas 
sans doute paru ndcessaire, tant l'opinion de tous les savants est 
fixée sur la valeur du procédé. Mais, à côt8 des savants, il y ü un 
public intelligent et éclairé qui a le droit de comprendre et de 
savoir ce que valent les méthodes dont il est tributaire. C'est pour 
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c e  public, e t  avec l e  désir de  lui fairo partager m a  conviction, 
que  j'ai entrepris le travail que  je publ ie  aiijoiird'tiui. 

Les chiffres que je donr,e ont été déterminés, avec l'atteniion la 
plus grande et les so ins  les plus minutieux! par  deux chimistes 
exp6rirnentks. J'ai de  plus, en agissant ainsi, condensé en quel- 
ques tableaux les observations q u e  j'ai faites maintes fois au 
cours  d'uno carr ière  chimique déjà longue et  consacrée tout 
particulieirement à l'analyse des produits de la mouture. 

La lecture de cette note montre, avec la plus grande netteté, le 
contraste q u i  existe entre les résultats fournis par  le dosage du 
gluten humide et ceux ohtenus par  le dosage de  l'azote. 

D'une part,  on obtient des cliitfres capricieux ou  faux ; de 
l 'autre, on arrive à des rbsultats réguliers e t  exacts, qui sont les 
seuls, je le répète, pouvant servir de  limite riyour.euse pour 
l'acceptation des farines dans les traiisactions commerciales. 

REVUE DES PUBLICATIONS 

Analyse dem sulfltcs c t  des hypnmulIitcm de made.  
- M M .  CLICQUES et  GESCIIWISD (Revue  gét'iie'~.nle de chzmie du 
13 juillet i90" p.  2 3 7 ) .  -L'auteur applique les méthodes clas- 
siques de dosage de I'acide sulfureux aux sulfites e t  hyposulfites 
du commerce, en y apportant certainesmodifications. 

1.  Annl!lsed'zin sulfite neutre. - Les sulfites conimerciaux ren- 
ferment, en g h é r a l ,  d u  sulfite, d u  carbonate e t  du  sulfate de 
soude. 

a) Le dosage de l'acide sulfureux est simple e t  précis. On titre 
avec une liqueur d'iode N/10, dont 1 cc. représente O gr.0063 de 
sulfite S03Sa2  ou O gr.  0032 d'acide sulfureux. 

b )  Dusage du  carhonute. - En traitant une solution de  sulfite 
neutre 'par  un acide. celui-ci s 'empare d e  la moitié de la base 
du sulfite, en inhine tenips qu'il y a formation de bisulfite. On 
peut donc titrer une solution de  sulfite soit avec l'iode N/iO, soit 
avec SOiHWN/iO. Si le sulfite renferme du  carbonate, le  titre acidi- 
métrique donne la totalité de  la base unie  à l'acide carbonique, 
auginentee d e  la nioitié de la base unie a I'acide sulfureux. Soit 
donc T le nombre d e  cc. d e  liqueur d'iode, 1 Ir ,  nombre de cc. 
de SO'112 pour un poids p d e  matière ; nous aurons : 

c)  Dosage du sul fate  de sodiz~m. - 11 faut opére r  par  pesées. 
L'auteur recommande les rnétliodes suivantes : 
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40 Oxyder la prise d'essai par  I'iode ou  le  permanganate 
de  potasse (dans ce dernier cas  dissoudre l 'oxyde mannanique 
par HCI) ; doser SOCT12 total, duqiiel on retranche S04H2 calculb. 
d'aprbs la teneur en acide siilfureux ; 

2' Doser directement SOLH' par p rk ip i la t ion  au  moyen d u  
chlorure de baryum, après avoir chassé l'acide sulfureux p a r  
ébullition avec HCI. 

2' Analgse d'vin bisdfite. - L'acide sulfureux se  trouve : io com- 
biné a l'état de  bisulfite ; 2' combiné A 1'Etat d e  sulfite neutre ; 
3 O  à l'ritat l ibre. 

Dansle cas de mrlange rlcsulfite e t  de bisulfite, on titre, d'abord, 
l'acide sulfureux total par l ' iode, puis on transforme le sulfite 
neutre en hisulfite par SO'H? N/lO. La diffkrence des deux t i l r rs  
donne l'acide sulfureux du bisulfite. L'acide su l furwx libre est 
titré par  une liqueur de  soude K/ iO ,  en se servant du métliyl- 
orange comme indicateur, le  bisulfite étant neutre avec cet indi- 
cateur. 

11. Annlyse des hyposiltfites. - j 0  Dosage de SObR2 .  - L'auteur 
recommande la métliode suivante : on précipite directement la 
solution par le chlorure de baryum : on  laisse reposer pendant 
4 2 heures 1 chaud ; an iiltre e t  on lave a I'eau acidulke par RCI ; 
lesulfite e t  l'hyposulfite de baryum sont dCcomposés; on termine 
le dosage a la Poçon liahituelle. 

L'auteur examine ensuite les diverses méthodes de  dosage con- 
nues : 

I r e  ~Vldhonle. -On fait une solution de 10  gr.  d u  sel à analyser 
dans 500 cc. d 'eau ; sur  200 cc. on  dose SoiII\ une deusième 
prise d'essai de  25 cc. sert a doser le soufre total après oryda-  
tion par  le  permanganate de potasse ; enfin. ondétermirie le titre 
d'iode sur  une prise d'essai de  15 cc. 

On sait que l'iode produit les réactions suivantes : 

I I  ne reste plus qu'à doser le carhonate;on a proposé le  titrage 
alcaliniétrique à l'ébullition, en présence de  la pl i~nolpl i ta l6ine;  
cette inélhode est inexacte, par  sui te  d'unediçsociation du  sulfite, 
que l'auteur se  propose d'étudier ultérieurement. 

40Mt;thorle de Sclilr~,qdenl~au[m. - 1 0  gr. d'liyposulfite, desskl iés  
à liasse température, sont placls  dans un ballon ,jaug6 d e  5 0  cc. 
avec d e  I'eau jusqu'au trait  d e  jauge ; on porte à 60 degrés ; on 
ajoute une liqueur titrée de SOLlla, jiisqii'à ce qu 'un  papier impré-  
grié d'une solution mixte d'acide iotlique et d'amidon ne bleuisse 
plus par  le  liquide, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne se digage 
plus d'acide sulfureux; on  obtient ainsi, la soude totale par  le 
calcul, on en déduit la soude correspondant au sulfite et celle de  
i'hyposulfite. 
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- 4 2 2  - 
11 est évident que SOhHz e t  le carbonate doivent é tre  db,termin& 

séparément. 
3e Méthode de Fordos et Ge'lis. - On dose SOCHt ,  puis on dissout 

dans l'eau 2 gr. de  I'hyposulEte A essayer ; on  ajoute O gr. 5 de 
carbonate de magnésium pur, et I'on titre avec une solution con- 
tenant 1 0  gr. d'iode et 13 gr. d'iodure de sodium par  litre ; 
l'acide sulfureux est transforméensulfate et l'acide hyposulfureux 
en tétrattiioriate ; connaissant le titre d'iode correspondant a 
l'acide sulfureux total. e t  l'acide sulfureux du  sulfite par leSOjllz 
formb, on en déduit le  sulfite e t  l'hyposulfite. 

4~ Milhode.  - Toutes les inétliodes indiquées sont longues et 
peu prkcises généralement ; l 'auteur propose lamétliode suivante, 
hasée s u r  la série d'équations ci-dessous: 

Par l'iode on  déduit l'acide sulfureux du  sulfite e t  de  I'hypo- 
sulfite, d'après les réactions ( i )  et (4 )  ; l 'acide iodhydrique formé 
dans la réaction est ti trable directement, en remarquant que le 
carbonate existant dans l'écliantillon peut l e  saturer  en partie, 
complktement, ou Stre en excbs. A la l iqueur  ayant servi au 
titrage p a r  l'iode, on ajoute quelques gouttes d'une solution 
d'acide sulfureux, pour  détruire l e  léger excès d'iode et d6co. 
lorer la solution ; on  ajoute ensuite quelques gouttes de tropko- 
line et I'on titre l'excès d'acide par  la soude N,ilO; sur  une deuxième 
prise d'essai égale à la précédente, on détermine directement 
le titre acidirnétrique par  SObHz en présence d e  la tropéoline. 

En dd~ignant  par  T le  titre d'iode. par t le ti tre acidirnétrique 
après  aclion de l'iode, par  8 le titre alcalirnélrique, l'auteur arrive 
par  le  calcul aux formules suivanles, o ù x  représente le  poids du 
corps contenu dans les prises d'essai et v son volume : 

ioo ( e  + t l  0,0063 
Sulfite p. 1 0 0  

4,s x 

i ,000 ( e  + t )  0,0063 
Sulfite par  litre 

1,s v 

[IJOT - 100 ( O f  t ) ]  0,0948 
Hyposulfite p. 1 0 0  

4,S.z 

[ l  .3ilOT - 4 000 ( O  f t ) ]  0,02Ç8 
Hyposulfite par  litre 

i , 5  u 

(100 0 - 50 t) 0,0053 
Carbonate n .  100 

1,Jx 

(i.OOO 8 - 500 t )  0,0033 
Carbonate p a r  litre 

1,s v 
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Si le carbonate existant sat,ure l'acide iodhyclrique formk, 6n 
titre avec une liqueur acide, et, dans les formules indiquées 
plus liaut, il faut affecter le chiffre t du signe -. 

Cette méthode revient donc à faire deux titrages avec des li- 
queurs N/iO sur deux prises d'essai diffërentes; les virages étant 
trks nets, elle supprime tout chauffage ou toute calcination et 
peut s'appliquer h des lessives de sulfite ou d'hyposulfite. 

L. L. 

L'isopyrotritarate de fer, nouvel inclicateur a d -  
dlini.,triqne. - M. L:J. SIMON (Comptes rendus de I'AcadPnlie 
des  sciences du 8 septembre 1902). - Pendant la calcination de 
l'acide tartrique en présence du bisulfate de potasse, il se pro- 
duit un isomère de l'acide pyrotritarique ( C i H 8 0 3 ) ,  auquel M .  Si- 
mon a donné le nom d'acide isop~yrot~itaripue et qui forme, avec 
les solutions ferriques, un isopyrotritm-ate de ftr ; ce sel se pré- 
sente sous ferme de cristaux ; c'est une combinaison bien défi- 
nie, qui donne des solutitiris aqueuses d'une couleur rouge-brun 
lorsqu'elles sont concentrées, rouge, et rnème jaune orangé, lors- 
qu'elles sont plus faibles ; ce sel peut Ctre utilisé dans les dosages 
acidiinétriques. 

Ce nouvel indicateiir fournit, h lui seul, lesindications que don- 
nent successivement l'hélianthine (orangé r r i  Poirier) et la plié- 
nolptitaléine. 

Les acides font virer au violet les solutions d'isopyrotritarate 
de fer ; l a  couleur obtenue est rose violack si la solution acide est 
faible ; ce virage correspond a celui que subit l'hélianthine lors- 
qu'elle passe du jaune au rose. 

Les alcalis, de leur côté, décolorent la solution jaune orangé et 
font virer la couleur au jaune paille : ce virdge correspond a 
celui de la phénolphtaléine passant du blanc au rose violacé. 

Si l'on prend, par exemple, uiie solution de S 0 I l 2  dont la 
neutralisation exige n cc. de solution normale de potasse avec 
l'liélianthine comme indicalcur, et une goutte ou deux gouttes 
en plus pour amener la coloration de la pliénolphtaléine, cette 
solution, qui est rose vialac5 avec le nouvel indicateur, devient 
jaune orangé dbs qu'on a ajouté n cc. de potasse, t:t une goutte 
de plus détermine le virage au jaune paille. 

Avec un acide moins énergique, un acide organique, par exem- 
ple, la teinte de l'isopyrotritarale de fer passe Sgalemerit au rose 
violacé, mais, si  l'on procède au titrage, il faut uliliser le deu- 
xième virage, celui qui correspond a la phénolphtaléine, et non 
le premier, qui manque parfois de netteté, comme il arrive, 
d'ailleurs. avec l'hélianthine. 

L'acide phosphorique peut être titré au moyen de l'h6liaritliine ; 
le virage se produit, on le sait, aprks l'addition de la premibre 
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moldcule d'alcali, et la p h é n o l p h t a l h e  est c o ~ o r k e  aprhs l'addi- 
tion d e  la deuxihme molécule; ce virage est moins net que le 
premier .  

Avec I'isopyrotritaratt! de  fer,  le premier  virage se  produit 
également après l'addition d 'une molécule d'alcali, et le  deuxième, 
après l'addition d'une seconde mol4cule ; dans  l'intervalle, la 
teinte de l'indicateur resto invariable et  identique a celle qu'il a 
eri solution dans l'eau pure.  

L'acide borique peut ê t re  dosé en présence d 'un acide fort en 
combinant l'emploi de l'hélianthine e t  d e  la pliénolplital6ine 
on neutralise d'abord I'acide minéral en présence de l'liélian- 
thine ; puis on  ajoute d e  la glycérine, et l'on neutralise I'acide 
horique en présence de la phénolphtaléine. 

Dans les inênies conditions, l 'isopyrotritarate de fer présente 
son premier virage lorsque I'acide minéral est neutralisé, et son 
second virage, toujours après  addition de glycérine, lorsque 
l'acide borique est à son tour  passé à l'état de borate mono- 
métallique. 

L'acide carbonique et les carbonates se comportent,  avec I'iso- 
pyi'otritarate de fer,  comme l'liélianlliine et la pliénolplitaléine ; 
l 'acide carbonique et les bicarbonates ne modifient pas la teinte 
jaune orangé de. neutralité (de m ê m e  que  pour l'liéliantliine), 
mais le carbonate neutre  provoque le virage alcalin (comme 
avec la phénolphtaléine). La l iqueur  alcaline employée aux 
titrages acidimétriques ne devra donc pas étre carbonatée, si 
l 'on ne  veut pas se heurter  à des incertitudes analogues à celles 
qu i  résultent de  l'emploi de la pt iholpl i ta léine.  

Independamment des cliangements de teinte u t i l i sk  dans les 
exemples qui préckdent, il e n  existe encore un  autre : u n e  
petite quantité d'acide détermine, d'après ce qui vient d'être 
di t ,  une coloration violette ; un  léger excès fail disparaître cette 
coloration, ce qui se comprend aisément, puisque I'acide isopy- 
rotritarique mis  en liberté est incolore. La teinte violette corres- 
pond à u n  équilibre entre cet-acide et I'acide for t ;  cet équilibre 
est rompu a l'avantage de  I'acide mirihral, si celui-ci est eu ex&, 
ou  rriêrrie s'il est suffisarrirrie~it concentrb,. Dans ce dernier cas, 
une simple dilution fait reparaître la teinte violette. 

La disparition rle la teinte violette se produit avec un excès 
d'acide qui varie avec sa nature ; il peut arr iver  que cet excès 
soit assez faible pour  empêcher  l'observation de  la teinte vio- 
lette; c'est ce  qui se produit avec l 'acide oxalique, qu'on peut 
cependant titrer avec l'isopyrotrilarate de fer, mais en utilisant 
son second vi:age d u  jaune orangé au jaune paille. 

On est actuellement d'accord pour  dire qu 'un milieu est neulre 
lorsqu'il ne rougit rii avec I'liéliaritliirie, ni avec la pliénolplita- 
Iéine ; on peut dire  également qu'un milieu est neulre lorsqu'il 
ne modifie pas la teinte jaune orangé d e  I'isopyrotritarate de fer. 
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Cet indicateur suffit donc, A lui seul, non seulement pour  indi- 
quer  l'acidit8 o u  l'alcalinitd d'un milieu, mais pour préciser sa 
neutralité, ce  qu i  exige actuellement l'emploi d e  deux indica- 
teurs différents. 

- 

Coinpositloi~ et annlyse du lithoptrne. - M .  COPFI- 
GNIER (Bull. Soc. chim. du  5 aout 1902, p.  829). - Le litliopone 
est une couleur blanche, préparée pour la première fois e n  An- 
gleterre, en 1874, sous le nom d e  blanc sanitaire. Depuis quel- 
ques annkes, sa  prnductiun a pris une grande importance; la 
France en consomme actuellement 20 à 30,000 tonnes, qui sont 
importées d'Allemagne. 

Le liihopone est constitué par  un mélange de sulfure d e  zinc, 
d'oxyde de  zinc et  de sulfate de baryte. C'est le sulfure de  zinc 
qui e n  d6terniine la valeur inarcliande. 

M .  Drawe (1) indique le procédi: analytique suivant : 
On attaque le  litliopone par HCI et le  chlorate d e  potasse, e t  

l'on dose le zinc dans la solution; une autre  partie est traitée par 
l'acide achtique à i p. 100, dans le but d e  dissoudre l'oxyde de 
zinc ; le  résidu a ~ t a q u 8  donne le zinc 1 l'état d e  sulfure; la cfiffk- 
rence en t re  los deux dosages donne l'oxyde d e  zinc. 

M.  Coffignier a constate que  c e  procédé donne des résultats 
erronés, en ce qui concerne le  dosage de  l'oxyde de  zinc. 11 a 
trouvé, en effet, dans le lithopone, d e  0,OS a 5 , i h  pour 100 d e  
substances si>luliles dans l'eau, et ces sulistarices solubles rerifer- 
ment du  zinc. Aussi, M. Coffignier conseille-t-il de  doser I'oxyde 
d e  zinc s u r  le produit préalablement lave a l'eau. 

La douane française dose uniquement le sulfate de  baryte et 
considére tout le reste commo étant du sulfuro de  zinc. Aussi, est- 
elle souvent en désaccord avec les expéditeurs allemands. Si I'aria- 
lyse porte  sur  un produit riche e n  sels d e  zinc solubles, l ' k a r t  
peut atteindre, dans ces conditions, 3 p.  100. 

Séparation du galactose ct  du glncose pmr le 
Saeeharoinyoes Ludwlgii. - M .  PIERRE THOMAS (Comptes 
w r t d u s  de l ' i lcadimie des scienixs d u  2 0 mars  1902). - I.orsqu'on 
prépare le  galactose e n  partant des pi-oduits d'liydrolyse d u  
lactose, on obtient un  rendement qu i  atteinl à peine la moitié 
d u  rendement  théorique. 

M. Dienert ayant montré qu'on peut purifier le galactose, c'est- 
&dire  le débarrasser d u  glucose qu'il renferme, en faisant iriter- 
venir un ferment, le Saccharomyces Lz~dwigii, M. Pierre  Thomas 
s'est demandé s'il ne serait pas possible d e  préparer  le galactose 
e n  soumeltant l e  lactose (qui se dédouble par l'hydrolyse en 
galactose et en glucose) a l'action de  c e  meme ferment. 

(1) Zeils. f .  angew. Chemie, 1902, p. 174. 
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Il a donc commencé par  prAparer du  lactose interverti, en 
dissolvant ! kilogr. de lactose dans 4 litres d'eau, ajoutant 60 gr. 
de  S04112 concentré e t  portant a l'autoclave a 106-107 degrEs 
pendant une h e u r e  ; il a saturé l'acide par le carbonate de  chaux;  
i l  a filtré e t  ajouté un exces d'eau de  baryte;  finalement, il a 
satiirk par  un  courant d'acide carbonique;  il a cornplétb, ensuite 
le volume de 8 litres. 

D'autre part ,  M .  Pierre Thomas a ensemencé d e  la levure dans 
plusieurs ballons de  i .500 cc., contenant 400 à 500 cc. d e  milieu 
nutritif (eau d e  levure o u  'eau d e  touraillons) à 5 ou 6 p. 100 d e  
saccharose, préalablement stérilisé. La fermentation est terminée 
au bout de  cinq a six jours à l'étuve à 45 degrés (il faut agiter 
souvent, de manière à aére r  l a  levure et  à faciliter sa prolifé- 
ralion). Lorsque le liquide s'éclaircit, la levure se  depose au fond 
des ballons ; on décante le liquide surnageant et on le  remplace 
par  i l i tre de  solulion de laclose interverti prPparé comme on 
l'a indiquk ci-dessus et stérilisé par  l'ébullition. 

La fermentation pst  lente, même à 1'Atuve A 25 degr&; on en 
suit les progrbs a l'aide du polarimètre e t  de  la liqueur de  
Fehling. Au bout de  dix jours, la rotation et l e  pouvoir réducteur 
ne diminuent plus ; on agite avec quelques cc. de  toluhne, ce 
qui permet d'obtenir immédiatement, par  filtration, un liquide 
limpide ; c e  liquide est concentré dans le vide jusqii'a consistance 
de s i rop clair e t  vers6 dans 4 volumes d'alcool à 960 t iède; il 
se forme un trouble, di1 à la précipitation des matériaux excrktés 
par  la levure pendant la fermentation ; on  filtre ; on distille 
l'alcool, et le sirop, amorce avec un cristal de  galactose p u r ,  
cristallise du  jour au  Ilendernain'; on lave à l'alcool a 90° ou 
mieux A l'alcool méthylique, e t  I'on essore A la t rompe.  

Le rendenierit e n  crfStaux secs atteint 85 p. 100 d u  rendement 
tliéorique. Le galactose obtenu fond A 165-166 degrés et  a un 
pouvoir rolatoire de  a ,  = + 77"  64 à 15 degrés. II n'est donc 
pascomplètement pur ,  mais la faible proportion de  glucose qu'il 
renferme est moindre que celle qu'on trouve dans le galactose 
pur  du  commerce, qui présente souvent un pouvoir rotatoire infé- 
rieur a+ 73 degrés.11 est ,du reste, facile d e  le purifier coniplète- 
ment par  un nouveau traitement avec le Saccharomyces Ludwiqii. 

Si on  laisse le liquide en contact avec la levure après que la 
fermentation semble terminée, il y a encore une 1égPre diminu- 
tion du  pouvoir rotatoire; peut-être les d i m i è r e s  traces de glu- 
cose s'dlirninent-elles lentement à. la longue, mais cet avantageest 
contrebalancé par  ut] inconvénient sérieux, consistant en ce que 
le liquide se  charge d c  produits d'excrétion azotés de la levure 
qui rendent la purification du galactose plus difficile. 

I I  est essentiel de  préparer la levure dans un milieu saccha- 
rosé ; si I'on emploie un  milieu glucosé, une partie du galactose 
disparaît, et, si l'on arréte  la fermentation (qui est alors plus 
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active) au bout de  quelques jours, on obtient de  60 A 50 p. 100 
d'un galactose trbs impur ,  dont le pouvoir rotatoire atteint à 
peine + 70 degrés. Dans ce cas, la levure s'est acclimatée au 
galactose. 

Dosnge de l m  cofkine d a n s  le th&. - hl.  ANDRÉ (Bulle- 
tin de pharmacie de Lyoncle juin 190%). - Le procédé proposé par 
M. André consiste à prendre 10 gr. de t h k ,  qu'on pulvérise finc- 
ment  et qu'on mélange intimement au mortier avec un lait de 
magnésie préparé avec 10 gr. d'eau et 10 gr.  de  magnésie ; après  
un  contact de  quelques instants, on ajoute 100 cc. d'alcool à 85"; 
on introduit le  mélange dans un  ballon, qu'on place au  bain- 
m a r i e ;  après  quelques rni11li.a~ d'ébullition, on décante et I'on 
fait trois nouveaux traitements avec 50 cc. d'alcool à 88Qouil- 
lant ; les liqueurs sont réunies e t  Bvaporées; lorsque le liquide 
est rédui t  A 60 cc., on fillre; on évapore ensuite le filtratum en 
consistance d'extrait ; on  traite cet extrait p a r  l'acide bromhy- 
dr ique étendu de  son volume d'eau; cet acide hromliydrique 
s 'empare de  la cafbine; on  filtre ; on a.joute au filtratum 50 cc. 
d'une solution ainsi composée : 

Brome. .  . . . . . . . . . . . . .  50 gr. 
Bromure de  p o t a s ~ i u m .  100 - 
Eau distillée..  . . . . . . . .  850 - 

I I  se forme u n  précipité jaune orangé, coristitué par  le  broin- 
liy drate de tribromocaféine qui  s'est formu (CR1110,Br3hzQ2,HBr); 
on redissoul le précipité dans l'eau et I'on amène le volume d e  
la solution B 500 cc.; on en prend 50 cc., dans lesquels on déter- 
mine le  volume d e  brome libre a u  moyen de la liqueur de 
Periot, jusqu'à ce que le papier ioduré amidonné ne se colore plus. 

Soit v ce volume;  le  volume d u  brome libre contenu dans 
les 500 cc. de  solution de caféine sera t; X t O. 

D'autre part ,  on détermine le volunie de  brome l ibre  contenu 
dans un nlélange de  50 cc. d'eau et de  50 cc. de la solution 
bromo-bromurée ci-dessus formulée; soit V ce volunie ; le 
volume sera V X 10 pour  500 cc. 

La ditErence entre VX 10 et 2; X 10 représente le volume de  
brome combiné a la caféirie. 

(V-.Ü)X 10XO,007iû9 (facteur d e  transformation de  1 cc. de  
liqueur de  Penot en brome) donne le poids de  brome uni à la 
catéine, et ce poids, multiplié par  0,8083 (facteur (le trans- 
formation de  i gr. de  brome en caféine) donne la teneur en 
caféine. 

Plus simplement (V - v) X0,05786 représente la quantité de 
caféine cherchke. 

Ce procédé donne des résultats un peu plus forts que le  pro- 
cédt': pondéral de Keller. 
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REVUE DES PUBLICATIONS 

nosage du zhc. - MM. VON SCHULTZ e t  LOW (Min. 
lndustrjl, 1901, p. 675). - Cette méthode est basée sur  la préci- 
pitation du zinc sous forme d e  ferrocyanure. La solution de 
ferrocyanure de  potassium est obtenue e n  dissolvant 22  gr. de  ce 
sel dans un litre d'eau. 

Pour le  titrage, on dissout O gr. 100 de  zinc p u r  dans 6 cc. d'IICI 
concentré dans un  vase conique de  400 cc. ; on  ajoute iO gr. de 
clilorhydrate d'ammoniaque et 400 -c. d'eau bouillante ; on 
ajoute ensuite d e  la  solution de ferrocyanure jiisqii'a ce qu'une 
goutte, essayée avec une goutte d e  solution d e  nitrate d'uranium, 
donne une teirite brune. 

Pour doser l e  zinc dans un  minerai,  on en dissout O gr. 5 ,  
dans un vase conique, à l'aide d e  5 cc. d'AzOW concentré et de 
2 gr  de  nitrate d e  po!assium ; on concentre a moitié, puis on 
ajoutc t O cc. d'une solution saturée e t  froide de  clilorate de  potas- 
s ium dans AzOSH r.onrenti.6; on fait ensuile bouillir, puis on 
évapore à siccité ; on laisse refroidir et I'on ajoute 30 cc. d'une 
solution ammoniacale obtenue e n  dissolvant 400 gr. de  chlorure 
d'ammonium dans un mélange de  500 cc. d'ammoniaque con- 
centrée et  de  350 cc. d'eau, e t  I'on chauffe jusqu'à ébullition 
pendant 2 minutes;  on verse ensuite le  contenu du  flacon sur  
u n  filtre, et on lave le  précipité avec u n e  solution chaude de 
chlorure d'ammonium contenant environ 100 gr. de  sel e t  .5O cc. 
d'ammoniaque par  litre. 

Le filtratum estrecueilli  dans un vase conique de 400 cc.,  neu- 
tralisé soigneusement par  BCI, puis additionné d e  6 cc. d'HU 
concentré ; on dilue a 200 cc. e t  l'on fait passer un  courant d'hy- 
drogène sulfuris dans la solution chaude ; le cuivre et le  catlrniuni 
sont ainsi prkcipités; pour  le titrage, si  la quantité du préci. 
pité est faible, il est inutile d e  filtrer ; on  met  d e  côté environ un 
tiers de la solution, puis  on  titre assez rapidement les .deux 
autres tiers, en dépassant Iégbrement; on ajoute alors la plus 
grande partie de  la solution réservée, et l'on ajoute avec soin la 
solution de ferrocyanure ; lorsque le point firial, dans ce deuxième 
titrage, est dépassé, on ajoute finalement le restanl de la solution 
d o  zinc, et l'on finit 10 titrage cn ajoutant la liqucur titrée par 
deux gouttes A la fois. P. T. 

IBéiterniinatlon d u  nialybdkne daus ses nllinges. - 
M. B.  BORNTRÆGER ( M m .  Industrg, 1901, p .  4 7 % ) .  - i gr. 
environ de  l'alliage est dissous dans 50 cc. d'eau régale, au 
bain-marie, puis repris par  HCI ; le résidu de l'évaporation esL 
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trait6 par l'alcool à 30 p. 100; on filtre ; la plus gran l e  partie 
de I'aciae molybdique reste in;oluble daris ces conditions ; le 
fiitratum est évaporE et repris de nouveau par I'aicooi ; la nouvelle 
quantité d'acide molybdique obteriue esr jointe a la première, 
qui a été recueillie sur un filtre tarC:; ensuite on pèse. 

P. T. 

Dosage du vanadium. - MM. GOOCH et GILBERT (Amer .  
J o w n .  o f  science, 1902, p. 510). - Les auteurs ont étudié la 
précipitation du vanadium sous forme de métavanadate d'ammo- 
niaque. D'aprbs eux, les précautions indiquées par Gibbs, dans 
son procédé, sont suffisantes pour obtenir une prhcipitation 
complbte du vanadium. Gibbs op8re de la nianière suivanle : or1 
ajoute un excks de solution saturée de clilurhydrate d'ammo- 
niaque; on concentre ensuite à un faible volume la liqueur, 
rendue alcaline par l'ammoniaque; on luzsse wposer pendant 
24 heu~.es, puis on recueille le précipité sur un creuset de Gooch, 
garni d'amiante ; on lave avec une solution saturée el froide de 
c!ilorliydrate d'animoniaque, puis on calcine pour transformer 
le précipité en anhydride vanadiqlie. 

On peut encore redissoudre dans l'eau bouillante et titrer au 
moyen du permanganate de potassium, par transfiwmalion de 
VPO' en Vr05. 

AprPs le repos de 24 heures,le précipit8 doit contenir tin peu 
de clilorliydrate d'ammoniaque précipilé, et la liqueur de I'ain- 
moniaque libre. P. T. 

Dosage de l'or et de l'argent dams les pyrites de fer. 
-M. BUDDENS (Amer. Journ. of science, 1902, p. 470).- 100 ou 
200 gr. du minerai, suivant la richesse de celui-ci, sont finement 
pulvérisés, puis grillés dans un ti:t à rôtir, au rouge sombre, 
jusqu'à disparition de l'odeur d'acide sulfureux. 

La masse grillée, pulvbrisée de nouveau, s'il y a eu agglomé- 
ration, est traitée par 250 ou 500 cc. d'un mélange à volunle 
égaux d'IICI (exempt d'arsenic) et d'eau; on laisse digérer pen- 
dant 4 heure dans un endroit chaud, puis on ajoute une même 
quantité de niélange acide, et I'on fait bouillir pendant quelques 
minutes ; l'or et l'argent se trouvent dans le résidu de l'attaque ; 
on dilue à 1.000 cc.; on filtre ; on lave ; on skclie et I'on 
introduit le filtre dans un creuset de 150 ou 300 gr.; on ajoute 
50 a 100 gr. de plomb pauvre, 5: a 10 gr. de borax, et I'on fond. 

Ori peut remplacer, avec avantage, le plomb pauvre par 
100 ou 200 gr. d'acétate de plomb et de soüde caustique. Aprhs 
refroidissement, le creuset est cassé, et le culot de  plomb est 
coupellé suivant la méthode ordinaire. P. T. 
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n'omf-elle réaetion de l'ozone. - Mx. C. A R N O L ~  et 
C.  MENTZEL (D. ch. Ces. Ber., d'aprés C h m .  Zeit. Rep., 1904). - 
D'sprks ces auteurs, toutes les réactions de l'ozone indiquéesjus- 
qu'à présent ne seraient pas strictement caractéristiques. Ils 
recomriiariderit l'eiriploi de la benzidine (diarnidodiplihyle). Ils 
préparent un papier en trempant du papier-filtre dans une solu- 
Lion alcoolique saturée de benzidine; ce papier ne se colore que 
par l'ozone en brun; le bioxyde d'azote et le brome provoquent 
une coloration bleue ; le chlore donne une coloralion bleue 
fugace, puis rouge-brunitre. 

Soliibilité du platine dans les alliages. - RI. H .  ROSS- 
LER (Min. industry, i901, p .  451). - L'auteur a constaté que, 
dans les alliages de platine et d'argent q u i  contiennent une 
grande proportion de  ce dernier métal, le platine devient par- 
tiellement soluble dans Az07H.  

Le résidu n'est pas du platine métal, mais une fornie oxydée, 
qui est soluble dans HCI. De même, sclon A. Von Ropp, une 
graride proportion d'argent influe sur la solubilité du platine. 

Le platine et l'or, qu'on rencontre dans les boues du pro- 
cédé d'affinage slectrolytique RIœbins, sont aussi solubles dans 
Az03H el sont partieIlelnent combinés avec l'azote et I'oxygc?ne. 

Dans les lingots ne coritenarit pas plus de 4 p. i 0 0  de platine, 
ce dernier peut être estimé en dissolvant des portions sériarées ' 

dans Azo3H et dans SO'HQt calculant la différence entre les 
poids des deux résidus. 

Le rhodium, dans ses alliages avec l'or, présente des partieu- 
larites semblables ü celles qu'offre le platine avec l'argent. 

Un alliage contenant moins de i p. 100 de rhodium se dissout 
complètement dans l'eau régale. P. T. 

C o n s e r v a t i o n  d e n  s o l u t i o n s  titrees d ' iode .  - 
M. SÇHMATOLLA (Apothller Zelt., i 902 ,  p. 248). - On sait que les 
solutions titrées d'iode s'altèrent rapidement ; les alt6raiions 
qu'elles subissent sont de deux sortes : en premier lieu, elles 
perdent une partie de l'iode par volaLilisalion ; d'autre part, elles 
s'enrichissent en iode, parce qu'une partie de l'iodure de potas- 
sium qui sert à dissoudre I'iode se transforme, sous l'influence de 
l'oxygène de  l'air, en iodate de potasse, qui, à son tour, réagit 
sur l'iodure de potassium non transformé et met de l'iode en 
liberté. 

L'auteur propose le moyen suivant de  remédier à ces causes 
d'altération, moyen dont l'efficacité nous semble bien probléma- 
tique : on prBpare les solutions avec de I'eau distillée trés pure, 
et l'on tient bien sec l'intérieur du goulot du flacon a 1'6meri, ainsi 
que le bouchon ; chaque fois qu'on se sert de la liqueur, on doit 
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essuyer 1'intc:rieur du flacon et le bouchon, et fermer le flacon 
avec une feuille de  gutta-percha ; enfin, le flacon doit être 
conservé en lieu frais. 

Necherche de l'&tain. - M. F. WlWliLE (!]fin. Industry, 
i90i ,  p. 666). - Un essai qualitatif très sensible, pour la 
recherche de l'étain, consiste à ajouter de la solution de molyb- 
date d'ammoniaque, telle qu'elle est ordinairement préparée, à 
du clilorure stanneux. 

II se produit une teinte bleue, mérne en présence de Ogr. OC0062 
de chlorure stanneux par cc. de solution. P. T. 

IBosagct do iuangrinése en prkaeuce ilu fer. - 
MM. W. NOYES et H. CLAY (Awierzcan chem. Journ., 1902, 
p 2 4 3 ) .  - On dissout le fer manganksif'kre à titrer au moyen de 
AzOSfI ; on précipite le fer par l'oxyde de zinc; la liqueur îiltrée 
est additionnko d'acétate de soude ct traitkc par l'eau de brome, 
afin de transformer le rnanganése en bioxyde ; on sépare ce der-  
nier et on le met en digestion avec un volume connu d'une solu- 
titrée de sulfate double de i'er et d'aiiimoni aque ; on titre ensuite 
le fer non oxydé au moyen du permanganate. Connaissant le 
titre primitif de la solution ferreuse, on en déduit la quantité do 
fer qui a été oxydée, et, par  suite, la quantité de manganèse. 

Dosage 6lectrolytique du plomb. - M .  A .  LlNN 
(Journ. o f .  amer. chem. Soc., 1902, p. 4 3 ; ) .  - L'auteur a constaté 
que le plomb peut être séparé quantitativement par l'électrolyse 
dans une solution de pliosphate contenant un excès d'acide 
phosphorique. La méthode employée est la suivante : la solution 
de plomb, qui ne doit pas contenir plus de O gr. 1 de métal, est 
additionnée de 10 cc. d'une solution dc pliosphatedesoude et de 
14 a i4 cc. d'acide phosphorique de densité 1,7i ; on électrolyse 
pendant 14 à 14 heures, en employant un courant de N .  U. iU0 
-0,003 ampère, sous un voltage de 3 ; un dépôl luisant, uniforme, 
grisâtre, se produit sur la capsule de platine ; on lave ce dépôt 
avec do l'eau, puis avec une petite quantité d'alcool absolu,et fina- 
leme~it avec de l'éther ; on sèclie, et I'ori pbse le plomb métallique. 
Si le courant employé est trop intense ou si l'électrolyse est 
maintenue trop longtemps, le dkpôt peut contenir un peu de 
phosphore. Le manganèse qui pourrait se trouver en solution 
avec le plomb ne se depost: pas. II. C. 

Teneur de in teinture d'iode en iode. - (Pharmaceu- 
ceulische Pruxls, 1902, p. 101). - On sait que la teneur en iode 
de la teinture d'iode baisse rapidement. 11 résulto des recherches 
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faites p a r  B. Bmt tner  (Schweiz. Wochensçh. f .  Phal-m. und Chernie, 
1902) que  : 

i0  En un  mois, la quantite d'iode peut descendre au-dessous 
des cl i i f ï~es minima admis pour  une teinture normale ; 

20 La destruction d e  l'iode est favorisée par la chaleur ; il faut 
tlonc conserver le  produit dans un  endroit frais ; 

3" La conservation à l 'abr i  de la lumière n'est pas néces- 
saire ; 

ho L'iode l ibre  qu i  disparaît  se  transforme e n  acide iodliy- 
dr ique ; conséquemment, une vieille teinture, qu'on remonterait 
en iode, en y redissolvant de  ce corps, ne présenterait pas la 
composition d'une teinture normale ; 

5" La prescription d 'un essai d e  la teinture d'iode, au point de  
vue  de  la teneur en acide iodliydrique, avec indication d'une 
limite de  tolérance, est nécessaire. 

C. F. 

Produetion du vide. - MM. BÉSEDICT e t  MAhNISG 
(Phal-maceutical Journal,  1908, 2 ,  p. i 27) .  - üans un exsiccateur, 
on  met 150 cc. d e  S06H1 et 10 cc. d'éther pur  anhydre ;  on fait 
l e  vide a 40 ou 60 centimètres, et l'on ferme le  robinet de la clo- 
che  ; au  bout de  quelques minutes, SO'Hz a absorbé la vapeur 
d'éther, e t  l e  vide est fait a 4 millimktres et méme moins. 

A .  D. 

Détermination des matiiwes graases dans les Pour- 
rages. - M .  C.  BEGER (Biedernlanm Cet&alblatt, 1902, p. 6 8 5 ) .  
- On sait que,  par  l'extraction d e  12 heures p a r  l'éther, comme 
l'a indiqué Soxhlet, on ne peut extraire complhtement la grlisse 
des fourrages ou  des produits animaux dessécliés et  pulvérisés. 
Si I'on pu lvh ise  trbs finement l e  rksidu d'une telle extraction 
par  l'éther, on peut encore retirer,  à l'aide du même dissolvant, de 
nouvelles quantites de graisse. Dormeyer a montré  que les der- 
niéres portions de  matières grasses deviennent miscibles à l'éther 
quand on  fait subir  à la substance une ilissolution pepsique; 
Nerking a conclu d e  ce fait que  I'on a affaire dans ce cas a des 
combinaisons dont la nature chimique est encore inconnue. qui 
so placent entre  ln graisse et  l 'albumine, qui ne se séparent que 
par  l'action pepsique e t  que, par  conséquent, les difficultés d'ex- 
traction sont, non seulement d 'ordre physique, mais aussi 
d 'ordre chimique. L'auteur a étudié les difftirents procédés d'ex- 
traction sur  divers fourrages e t ,  s u r  un  échantillon d'excréinents, 
11 afai t  les essais suivants: l o  l'extraction ordinaire d e  18 heures; 
41° I'extraction pendant Z h  heures ; 3" une nouvelle extraction de 
l %  heures, après  avoir soumis à une  nouvelle pulvérisation 10 
résidu déjà épuisé par  une extraction de 44 heures ; k 0  le dosage 
d'aprbs Dormeyer, en employant  la digestion artificielle. 
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II a constaté: 1" qu'une extraction de  24  heures, sans pulvéri- 
sation intcrriiédiaire, ne donne pas tle résultats st:risibleiiient plus 
élevés, saiif pour les tourteaux de lin (f  0.28 p .  100) et ceux de  
sésame (+ 0.35 p .  400) ; e0  si I'ori fait une seconde extraction 
après pulvhisation, la teneur en graisse augmente d'environ 
0 .3  p. lij0, excepté pour  le son de  blé (0 .03  p. 100) et le tourteau 
de palinistc(0.16 p. 100) ; 3O l'extraction d'après Llorineyer donne, 
selon les fourrages, des riisultats plus ou moins surélevés ; avec 
les tourteaux de paliiiiste, de lin, le son de  blé, le foin, la paille, 
Ics excr6mcnls dc brebis, on a (les différences de + 0 . 3  p. 100 
au  rriasiriiiim ; p w r  les tourteaux de sésame, de  colza, la 
sclilempe, cette d iGrence  s'klbve jusqu'à 0.35 et 0.5 1 p. i00 ;  pour 
les tourteaux d e  coton, de  pavot, la poudre de  viande, les germes 
de  niaïs et les clrèclies, elle monte jusqu'à 0 . 7  p. i00 ; la plus 
grande diffkrence a (té donnée avec le gluten, pour lequel on a e u  
ilrie diff6reric:e de  5.74 p. 100. 

L'auteur conclut que,  ponr  les analyses coinnierciales, la 
m41liotle actuelle dorine cles résultats ~uffisaninient exacts, niais 
que,  pour  des reclierclies scientifiques, il faut s'adresser au pro- 
cédé indiqué par Dornieyer. 

E .  S. 

IC6aeiioai tles hucres ciitonlqiics et Eeiir R ~ ~ R P R -  

(ion tlcs nlclonrs. - hl. C. NEUGE1:G (L~tts.  d .  delits. Zucke- 
!.id, 1902, p. 237). - Les hascs hytlraziques asymétriques 

secondaires du type  '' > Az-AzIlz ne donnent des osazones 
n 

qu'avec les cétoses, tandis qu'en les faisant agir sur  Irs aldoses 
et les amino-sucres, l a  rkaction s'acréte 1 la formation d'une 
liytlisazone. Pour utiliser bn pratique eclte réaction a la sépara- 
tion des céto-sucres, on doit accorder la préfhrence B l'a-mkthyl- 
pliénylliytlraï;irie; l 'u-l)erizypIiériylliy~lrazine et la dipliériylliydra- 
zirie asymétriques donnent aussi des osazones avec les cétoses, 
rnais les produits cristallisent plus tlifficilement que les rnétliyl- 
pliénylosazones; celles-ci sont g6néralcmerit plus insolubles. La 
formation des inétliy lpliénylosazones des cétoscs ne se produit 
qu'en soliiliori acd ique .  Ces propriétes pei'nielterit, daris beau- 
coup d e  cas, de  sépares les aldoses des cétoses, d'autant mieux 
que les inCtliylpliénylliytlrazones sont souvent difficilement solu- 
bles O n  a aussi canstaté qiie la prkparation des liydrazones se 
fait mieux e n  solution iiliicuje et neutre oli en solution alcoo- 
lique, car l'acide aci!tique einployk autrerois liosi&tle un pouvoir 
dissolvant très sensible pour le produit de la réaction. 

On peut skparer métliodirluemcnt les aldoses des cétoses au 
moyen (le la inéthylpliénylliydrazine, en formant en solulion 
neutre les liydrazones des aldoses; on  filtre, e t ,  dans le filtra- 
tiirri, on skpare les cétoses à l'état cl'osaaoncs par  atltlitiori il'acitle 
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acétique. On peut ainsi séparer  avec facilit6 le lévulose d u  man- 
nose, du  galactose, d u  rliainnose et de  I'arabinose ; la s iparat ion 
est un peu plus difficile en présence du glucose et  du  xylose. 

Cette réaction peut  également s'appliquer a la skparation du 
léviilose daris les liqiiitles orgaiiiqiies riatiirels, car la seule autrn 
cétose observée avec certitude est le sorbose ; ce sucre ne donne 
qu'une précipitaticin huileuse avec l d  mét l iy lp l iényl l iydruine .  

E. S. 

 hile de mchiste tl'Ecosse. - M M .  ÇAHKET et S'iIYTHE 
(Phnmzacei~t ical  J o i t r w t l ,  1 9 0 2 ,  i ,  p. 1 9 3 ) .  - llans les portions 
d'huile bouillant au-dessous de 16h clcgrés, or1 peut isoler les 
bases suivantes : 

Pyridine bouillant à . . . . . .  i i 5 - i l 6  degrés. 
Picoline a . . . . . . . . . . .  429 depriis 5 a la pres- 

sion 0,763. 
Diniétliylpyritlinea y . . . . . .  159-159 degrés 5 

- a /3' . . . . . .  150-155 degrés. 
- a a' . . . . . .  142 degres 5 .  

ïrirn!'.tliylpyritline a y a .  . . . .  i 7 0  degrés 5. 

La diini:tliylpgridirie a ,3' est un liquide incolore, à odeur forle 
de pyridine ; son picrate fond à 151-152 clrgr6s; le composé 
d'or fond a 1 5 6 - i 3 7  degr6s ; le cliloroplalinate contient 2 inolh. 
cules d'eau et fond, lorsqu'il est anhydre, à ?58 degrés, en se 
déconiposant. Le chloroinercurate (Ç7119,HC1,611gC12) est en 
cristaux lourds, très petits, fondant à 163 degrés. A .  D. 

Crème de tartre firlsifi<.,e. - M .  J. WHITE (Phai.~nnceriti- 
col J o i r i ~ i a l ,  i902,  p. 430). - Ce produit était un n16lange de  
64: p.  100 [le tartre, 31 p. 100 de superpliospIiate d e  cliaiix et 
5 p. 100 d'dn1,iilon de riz. En calculant l'acidité de ce milange 
en bitaimtrale de  potasse, on obtient environ 90 p. 1110 de pui-. Le 
titrage alcaliinétriqiie des cendres solubles permet de découvrir 
la falsification. 

A .  D. 

Rénctiuii dc ln plii.iiac~tine. - Mal. ALCOCK et \VIL- 
KENS (P/~armacezitzcirl , j o i w i d ,  1902, 2, p. 253).  - Un centi- 
gramme de pl ihacét ine &tant cl!aulTL, pendant quelques minutes, 
avec 5 cc. d'acide sulfurique pur ,  on  obtient une coloration 
pourpre.  1.e liquide obtenu étant, aprbs refroidissement, vers6 
dans une grande quanti14 d'eau et additionné d'ammoniaque, on 
obtient une coloration pourpre trks foncée. A .  D ,  
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Coniipositiau de la uolx tlc Giugko I~llcrl~a. - M .  U.  
SUZUKI (Hiedeunanm Centmlblalt, 1902, p .  749) .  - 100 parties 
de matière s&che de la noix décortiquée contiennent : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Protéine bru te .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Graisse brute . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1.i:citliine.. .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cellulose brute  
Cendres..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Amidon..  
Saccharose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sucra inver t i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Azote total . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Azote albiirriirioïde. . . . . . . . . . . . . . . .  
Nuibléine et autre azote non digestible. 
Azote non albrin~inoïtie . . . . . . . . . . . .  

100 parties de cendres renferment: 

Potasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Soude 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chaux 

Magnésie. . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . .  
Oxyde d e  fer e t  a l u m i n e . .  . . . . . . . . .  
Acide pliospliorique . . . . . . . . . . . . . .  
Acide sulfurique. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chlore, oxyde de  manganèse. . . . . . . .  

4 7 , 3  
6,O 
2 , 7  
6 , 3  
1,7 

2 6 , k  
6,O 
095: 

Traces. 

Les noix de Girigko sont donc extrkmement riches en amidon. 
Les grains d'amidon sont  ovales ou  ronds et ressemblent ùeau- 
coup à ceux de  la pomnie d e  terre  ; ils s'en différencient cepen- 
darit pa r  un  hile qui les divise nettement. E:. S. 

nonage de l'acide Bactlque dan* le sue ~ L L S ~ I ~ ~ U C .  

- 11. A .  VOURSAZOS. - (Zei t .  f .  annlyt. Chernie, d'aprks Phnrm. 
Ccntraiholle, avril 1902). - La méthode repose s u r  l e  fait que  
l'acide l a c t i q u ~ ,  en presence de l'iode libre et d'un peu cl'alcali, 
produit de l'iodoforme. qui ,  aussitbt après sa formation, forme,  
avec la nii.tliylaniine, une combinaison d'isonitrile dont l'odeur 
indique la moindre trace d'acide lactique. On prcpare le réactif 
suivant : 

Iode. . . . . . . .  1,O 
Iodure de potassium. 0 , s  
hiétliylamine. . . .  5,O 
Eau distillée . . . .  50,O 

Pour faire l'essai qualitatif, on filtre 5 CC. du  suc gastrique à 
examiner;  on ajoute au-filtratum son volume d'eau, puis de la 
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potasse à 10 p .  100  jusqu'à forte réaction alcaline ; on  fait bouillir 
pendant qiielques minules, puis on ajoute i 2 cc. du  réactif 
ci-dessus ; l 'odeur d'isonilrilc qui se produit perniet de consta- 
ter la présence de  0 , 0 0 5  p. 100 d'acide lactique. Si le suc gas- 
t r ique  renferme des produits volatils, il faut pr4alablerncrit I'éva- 
porer  au tiers. 

Pour l'essai quantitatif, on  évapore au tiers 30 cc. de suc gas- 
t r i q u e ;  on verse le liquide dans une cornue avec i 5  cc. de solu- 
tion aquruse de  potasse et 0 , s  g r .  d'iode ; on distille d'abord i 
une t e m p h a t u r e  modQréc, puis,  successivcincnt, jusqu'a 105 de- 
grés, jusqu'à ce que les 7/10 du  liquide contenant tout l'iodo- 
forme soient passés ; on dose celui-ci par pesEe ou volumétri- 
queinent.  Dans le premier  cas, on le r c ~ o i t  s u r  un  filtre taré ; on 
lave à l'eau et l'on sèche h 60 degrés ; O gr .  i d'iodoforme corres- 
pond A Ogr. O229 d'acide lactique. La méthode volumétrique est 
préfëiraùle ; on étend le  distillatuni de 5 0  cc d'eau ; on ajoute 
5 9  cc. d'une solution alcoolique d e  potasse à 1 0  p. 1 0 0  ; on agite 
jusqu'à transparence d u  liquide ; on dose I'inde avec une :olution 
NI10 de nitrate d'argent. 

Les sels rl'urnnc: caniiiie réactif's ~ C N  pliénols. - 
M. A .  Orlow (C l l em.  Zeit. du  7 juin 1902, p .  iGI). - En 1891, 
Lainal a indiqu6 la coloration obtenue par la réaction des sels 
de  morphine sur  l'acétate d 'urane.  On obtient aussi une réac- 
tion colorP,e avec l'acide salicylique, l'acide gallique, le tannin 
et  le pyrogallol, c'est-$-dire avec des corps présentant Ics carac- 
tkrcs di] pliénnl. L'auteur a étiirli6 les coloraiions obtenues avec 
u n e  sér ie  de phénols. 

Les corps suivants donnent une rdaction vive : pyrogallol, liy- 
droquinone, acide galliquc. acide salicylique 6 t morphine. 

Les suivants ne donnent qu'une faible réaction: pliénol, eugénol, 
crésol, résorcine, piiioroglucine et  naplitol, P -  naplitol, gaïacol. 

Le thymol ne donne aucune réaction colorie. 

Waristiona ~ a n i m n ~ l i è r e s  cic IR F~CIIPSS& d u  lait eu 
iiintii.re grasne. - hl. 31. SIIIGIJELD (Uiedc~mclni~s Cenlr~~lblnlt, 
1903, p .  716). - L'auteur a examiné pendant lin an le lait de 
(ix f o u r n i s s ~ u r s  sur  lesquels il avait des renseignements précis 
permettant d'Ecarler tout soupçon d e  falsifiraiion ou de négli- 
gence. II est r a r e  d'avoir une r6gularit6 absolue ou appro- 
ximative de la teneur  en niatiérc grasse pendant un temps assez 
long. Le plus souvent, il g a des variations d e  0 , i  0 ,3  p. 100  
entre deux jours succèssifs. plus grandes tliffi:rcnces sont 
rares et  survierinenl plutOt dans les petites exploitations. II n'y 
a que pour deux grandes fermes qu'il  n'a pas ohçerv8 de diRé- 
rances supérieures a 0,s p.  100  entre deux jours consécutifs. 
niais on en constate clans les exploilations donnant annuelle- 
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n i e n t  50.030 l i t r e s  d e  la i t ,  et, d a n s  q u e l q u e s  cas, ces d i i fBrences  
o n t a t t e i n t  I p. 100 e t  n i é n i e  p l u s .  Lçs  g r a n d s  t r o u p e a u x  d o n r i e n t  
u n  la i t  i ' é g l i e r ,  c a r  les d i s c o r d a n c e s  c a u s é e s  par d e s  cas i n t l i ~ i -  
d u e l s  se fon t  m o i n s  s e n t i r .  Les c a u s e s  de ces v a r i a t i o n s  s o n t  les  
c l i a n g e n i e n t s  de s a i s o n ,  u n e  m o d i f i c a t i o n  d a n s  l e s  r a t i o n s ,  Ics 
e l i angemer i t s  d e  p e r s o n n e l ,  e t c .  E .  S. 

B I B L I O G R A P H I E  
Noiivellc iiiétlautle ~ ' H I I H I ~ I I C  des ~ I ~ ~ i m t l ~ i l ' s .  Iiar 

J I Y .  ~ ~ s ~ . r . i ~ - ~ s ~ ~ i È i ~ ~ : ,  sous-chef du Laboratoire niiinit:i[iid d e  I1iir s ,  cl. 
L. CIJSIASSE, cliirnisle-expert d e  la b-ille d e  f1aris. Travail fait au Laborn- 
Loire inunicipal d e  I:i ville de  Paris et présenté à I'Acadérriie de nic'tlecine 
en juillet 1002, par Al. le professeur RICHE.  - 1 vol. d e 8 0  pases ( V i e  Ch. 
Ur-soo, t i~l i teur ,  49, quai des Grands-Augustins, Paris) .  Pr ix : 2 f'r 5 l .  - 

La nouvelle métliodc que  proposent JIM. Sanglé 12errii.re e t  Curiiasse per- 
nieitra désorrriais de taire utilenient des analyses d'ahsintlies, ce qui n'était 
pas possihle a w c  les nititliotles fort incomplètes e t  imparfaites que les chi- 
rriistes. s'occiiparit d'analyses [le spiritueux, e rnp lo~a ien t  jusqu ' i  présciil. 
L'aliaintlie est,  comme on  le sai t ,  la liqueur spir i tucusela  plus visée d:ins 
les rtiglcnientations qui .sont  l'étude e l  qu'on s e  propose d'ktablir au 
poinl de vue de l'li>giéne. Or, ce point d e  vue,on peutderrianderaux clii- 
iiiisles d e  i'époridrc aux deux quest io~is  suivarites : l o  Quelle est In n:iiure 
de l'alcool agarit servi h In pri'para1,ion (le I'a11sinl.he; (Juclic est In Ilro- 
porlion dxe&nccs que  renferine cette liqueur. 

L'analyse de l'alcool est reridue très dit'ticile par suite de la pr4scrice 
des essences, qui empêclicnt d'eff'ectucr l e  dosage-dcs alcools supérieurs 
par l a  rnéihotie à l 'acide sulfurique. M M .  Sangle-Ferrière et Cuiiiasse ont  
eu l ' idie irigénieuse d'erilewr ces essences eri ajoutarit d e  l'eau ii  l'ahsin- 
the pour les pri!ci?ilcr; ils ajoutent erisiiite di1 noir végi!tnl, qui file les 
essences précipitées par  l'eau à u n  état d e  division e x t r h c m e r i t  grsrid. 
L':rlcool, skparé par  filtration d u  noir, est ensuite distillé e t  analysé par . - . ~ 

la niétiiode ordinaire. 
3151. Sanglé-Fcrriiire et Cuniasse ont irnaginé aussi un procédé sirnple 

et  pratique pour reclierclier l'alcool niéthylique et  c;ir.ack?riser airisi I'eiii- 
ploi fraiiduleiix des alcools dénatiirés dans la  pikparation de I 'al~sinilie. 

Pour  le dosage des essences dans l'absiritlie, R131. Sanglé-l'eiri61,eet Cu- 
niasse clclterminent l'indice d'ioclc. I ls  ont élahli l'indice d'iode des cliver- 
ses essences qui entrent dans  In fabrication de l 'nl~sinilie, puis i lsont ,  en 
prenant comnie base les principiiles forrnulcs d'absirilhe, établi un cocffi 
cicnt moyen, q.ùi permet d e  calculer avec une approximntion siiffisririic la  
teiieiir eri es-ences (les absintlies dont on a determini: l'indice d'iotlc. 

On le voit, les procédés nouveaux qu'indiquent les auleurs  sont des plus 
faciles iL etfèctuer. Aussi, sommes-nous convaincu qu'ils poiiiwrit-Ctre 
d 'une application gi?rii:rale et  qu'ils rendront d e  granris  services. A 1;i 
f in  d e  l 'ouvrage, on trouve u n  grand noinhre d'analyses ct'absiiitlies 
ex&çiitécs à l'aide des méthodes décrites. 

M .  le professeur Riche, qui  a présenté ce travail 1 ' 1 i c a d h i e  d e  rntitle- 
cine, a irisistc! tout particuliércrnerit su r  son importniice et son opportu.  
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nitk; il a rappelé l'attention toute spkciale dont  ce spiritueux est ac~ucl le  
nient l'objet-& la  part des hygiénisies e t  des pouvo'& puhlics. 

X. n.  

La ciclrr~ie iiiocleriie ou l'art de fiiire de bon clrIime, 
par Georges J A C Q U E M ~ N ,  directpur scientifique d e  l'lristitiit La Claire, et 
l ienri  ALIJOT, ingénieur agricole, directeur rlcs laboratoires Jacqiierniii, 

i\lalZevillc. - 1 vol. de 712 pages. Chez les auteurs ; pour recevoir 1'011- 
vrage dorriicile adresser un mandat-poste d e  7 l'r. 10 à JI.  Jacqueriiin. 
.\Ialzeville, prés  Karicy). - Cet ouvrage,  trCs docurrieiitC, juhtifie bieri, 
pensons-noiis, le litre qiic lui ont  tlonné leiirs aiiteiirs. 11 est divise en 
6 parties. La  première partie esl consacrbe aux gkneralitks ct  2 l'liistoire 
dii c id re ;  les aiiteurs y traitent aussi  du cidre au point d e  vue de I'liy- 
giéne et  donncrit tous les ren~i:igrierricnts statistiqiies utiles ou iritkrec- 
sarits a connailre. 

Vient ensuite la Purniculture, dans  laqçelle surit traitCe5 les qucsliuris 
suivantes : Les f'ruiti: du pressoir, le semis,  l e  greff'ase, la  ciilLiire [lu 
poinrnier à cidre en plein clianip, les erigrais, la r.écolk, la culture du 
poirier, les accidciitsj les eiiiieiii;~ et  les hiilatlies du pommier e t  du p i -  
r ier .  

Le chapitre suivant ,  consacrE à la cidritication, est un des plus impor- 
tants et celiii qiie les aiitciirs ont  pi1 traiti:r avec la pliis grande coiiilié- 
tence, e n  raison rles etutles qu'ils ont  e n l r ~ p r i s c s  sur la  f'errncnlatio!~ 
rationnelle d e  celle lioisson. Lei, clialiiti es consacrés la  t'errneiilaticln, 
aux leyures, aux citli~cs mousseux, irilirrsseioiit  liverneiil les f';ihriciiiik 
d e  cidre et pourront  leur servir de puitlc daris leiirs tra\-aiix. 

Le & chapitre traite de la coriscrvation dcs nioiits e t  des cidres, et les 
:iiitciirs y nientionnent certaines rné~liutlcï i i i i l iqu~cs  réceniment et dont 
I'application pourra donner  de boris r&ultais. 

Le ctiapitrc suivant est relatif anx nialailies et  aux  dEFants du citlrc, 
etc.; enlin, l e  Fe chapitre traite des sous-proclui t~ d u  cidre : les eaux-de- 
vie d e  cidre el leur fàliricritiun, 1'utilis;ition r les niarcs, la  I'alirication du  
vinaigre de cidre, l a  tlessiccaliori des pommes. 

On peut voir, pnrl 'énumération rapide que noua venons de faire, qiie le 
volume tic hiAl. Jacqucmin et  Alliot est un trait6 cornplet de cidrerie. 
Kous souhaitons qu'il soit lu par les îabiicanls d e  citlre et qu'il contribue 
à faire progresser une  industrie restée jusqu'ici assez routiiiiére. 

- 
.Y. R. 

Bulletin scientiliqiie et indu~triel dc la nieison 
Itoure-Beimîi.ni~1 #ils de GI-HMC. - ire série, no 6 ,  octobre 
1902.- Le fascicule no 6 de cc Uullctin est divisé,coriiiiie les prkcédents, en 
trois parties. I l ans la  première part ie ,  consacrée aux travaux scieniifiques, 
nous trouvilns les rcclierclies cliirniques sur  la vkgbtalion des planies 2 
parfum, poursuivies par MJI. Cliarabot e l  IIébert,  et des études sur  diver- 
ses essences, notaninient l'essence d e  feuil;es d e  inandarinier et l'essence 
d e  rose de Russie. 

Dans la deuxiéme part ie ,  consacrée à l ' industrie des essences, sont con- 
signés d'intércssaiits tlocurrients su r  les huiles essentielles exoliqurs e: 
indi genes. 

Enfin, la troisiknie partie est u n e  revue des lravaux rkceiits su r  les par- 
fums et les essences. 
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Aetiialités seieiitiliqnes, par  hlhx DE N a s s o r ; ~ ~  (Félix Juvrn ,  
éditeiir, 12.1, rue  Réaumur,  Paris). - Prix : 3 fr. 3). - S'iiislruire cn 
s 'amusant .  c'est ce que l'on fera en 1is;irit les Actual i tés  scientifiques 
que le savant et spir i t i~el  v i i l~a r i sa teur  J lax de Sansou ty  vient de publier. 
Cette m v r e ,  tout Ci lx fois littéraire et  scientifique, est remplie d e  bonne 
huirieiir, en rnr!iiie temps que d'utiles iritlicatioris. L'auteur ahoriie et élu- 
cide, avec urie épie maestria, les sujels d'actualité qui sernhlent les plus  
tlit'ficiles a pérititrer, l a  t'xl~ricatioii del 'a i r  liquide. l'arlillerie tn rügr ï l e ,  le 
i e r  B soie mkcaiiique, la  nourriture en pilules, la reclierclie des eaux 
p t a h l e s ,  tout re qu'or1 pcui ,  en sornrne, imaginer d'inslriiclii'et tl'actiiel, 
et cela. en plus d e  soix:liite cti:ipitres qu i  sont d 'un niérite aclievé p a r  
l'agrément di1 slyle et par i'exactitude scientifique qui  en est le fond. 
C'est Ih Urie lecture dont cliaciin conservera quclque cliose, coinnie 
science cl comme pl i i laso~~li ie ,  aprés  y avoir trouve, toul d'abord, u n e  
gracieuse distraction. 

NOUVELLES E T  HENSEIGNEHENTS 
~r~b01WtOil~~ d 'es s~ i s  di1 C~nsei.vntoii-e de~i R F ~ U  et  

mi-tiers. - Nos lecteurs savcrit que  le Conservatoire des ar ts  et mé- 
tiers a &té ai~Loi,isé par  le gou\crnerrient à créer  des I a h a t o i r c s  d'essais 
d e  diverscs naliires. Bien q u c  ccs lalioratoire n e  soierit pas ouverts à 
tout venant et  qu'ori ne doive pas y pratiquer les analyses qui  sont ex& 
cutéc': dari': Ics 1;ilioraloir~es llrivés, les d i k  I;ilioratoires se  Iioimaiit 2 
faiw p u r  Ir piil~lic les :inalyses reliiliws B la  résistance des rriatériaux 
et celles portaut s u r  des substances irisuSlisaii?nient connues et nori encore 
eriiployéei, tlaiis I'intluslrie, nous croyons devoir publier les tarifs q u i  
orit Clé élahlis i la  date d u  1 4  niai l!)i)2, pour les divers essais qu i  
seronl l'ails dans ces I a l ~ ~ r ~ i t o i r e s  au fu r  et à n m u r e  d e  leur installation. 

Nous commençons cette publication par le tarif concernant l'essai 
cliiiiiiiliic: rlris c/rau.c, c iments ,  p m d u i l s  refrnclai7'es, e tc . ,  Larif en 
ti:te tluqiiel se  t rou le  la mention suivante : 1, Ces essais ne peuvent e l re  
II e x k u t k a  que  s'ils sont acconipaçnes d'essais niécariiqiies ou s'ils doiverit 
I, scrvir  de base à I'ex8cution d'autres essais. J )  

Qi!;iiititi.s 
- 

A r g i l e . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ... ................. 0 k .  500 
Calcaire . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 500 
Chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O JO0 
Ciment ..................................... O 500 
Laitier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 500 
Pouzzolane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 500  
Gypse o u  pldtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 500 

( 1 )  (:II$ analysos coiiipi'cnnent lcs dosages suivants : silice coi i i t ini ;~,  
wtill: i l u a ~ ' l z i ' u ~ ,  illuiiiirie, s~~~iliiici ' ;ydc d e  i'cr, chaux, iiiagriésio, acide sul- 
Suriqui:, p c r k  au fcu - L a  diloriiiiriütiuri dur  alcalis s i p a r . 6 ~  est fixEe à 
10 francs. 
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Ui,aiitiLi,~ 
- 

Produit rd ' iactaire . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 1 ~ .  500 
.\rdoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 500 
Cendres d'un coinbustihle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 500 
Roche p i \ - é e  de biliinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 500 

ANALTSIiS PARTIELLES 

Détermina!ion : 

Ile la silice totale..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ilu sahlc quartzeux.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De l'argile dans u n e  pâte à ciment . . . . . . . . . . .  
Ue l 'a lumine. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ilu fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I)e la magnésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De l'acide sulfurique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I)u soufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ilcs alcalis séparés . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ile l'acide car1)oniqiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I k  la cliaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I les  pyrites daris l'ardoise . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De la proportion cles sels soliii~les t1;in.j leî picrres. 
De la  proportion des sels solubles dans lm briqiies 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  et les tui les . .  
De la proporlion d c  hi tume dans une  roclie ou 

un aspl ial le . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I k  la perte au feu d'une cliaiix ou d 'un ciment. .. 
Dans une  chaux Iiydraulique d e  l a  chaux solullle 

dans l'eau sucrée . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dans un ciment (le grappiers  d e  l a  cliaux soluble 

dans l'eau sucrke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I)e In silice soliible dans u n e  pouzzolane.. . . . . . . .  

5 
2 f'r. 30 

DEMANDES E T  OFFZES D'EMPLOIS. 

Xous informons nos lecteurs qu'en qualilc [le secrbtüirc g6néi;il du S!n- 
dicat des cliiinistes, nous nous cliargeons, lorsquc les tleiiiantles et les 
offres le permettent, d e  procurer des cliiiiiisles aux iridustricls qui en ont 
besoin et des places ailx cliirnistes q u i  sont a la i-cclicrclic d'iin emploi. 
Les irisertioris que nous kiisoris dans  les Annu le s  sont absolument gra-  
tuites. S'adresser ,? II. Crinon,  43, rue  Turenne,  Paris  3 0 .  

Le Gbrant : C. CRINON. 
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TRAVAUX ORIGINAUX 

Dosage de la leeule dans les produits 
de ln clinrcuterie, 

Par RI. D. CRISPO, 

Directeur d u  Laboratoire d'analyses de  i'Etat, C Anvers. 

Chargé par le service d'inspection des denrées alimentaires (le 
rechercher une méthode permettant de  doser la fëcule dans les 
produits de  la charcuterie, je me suis arrêtri au procédé sui- 
vant, qui est aussi simple que pratique et qui donne des résul- 
tats suffisamment exacls pour ce genre de recherches. Aucun 
autre procédé (dissolutioii par la diastase, l'acide salicylique, le 
chlorure de  zinc) ne conduit aussi sûrement et aussi rapidement 
au résultat cherché. 

Une prise d'essai de 50 gr. est placée dans un tamis no 80: et le 
<arriis est placé dans ilne capsule contenalit da l'eau, de  manière 
que le tamis plonge A moitii: dans l'eau ; on malaxe la viande 
avec la main ; la fécule passe à travers le tamis et tombe dans la 
capsule, eri entraînant un peu de graisse, qui surnage ; on sou- 
lève le tamis et on lave la viande en malaxant toujours, jusqu'h 
ce que l'eau passe claire ; on laisse déposer la fécule pendant 
iZ heures, puis on la lave cinq ou sir  fois par décantation ; les 
lavages enlèvent la graisse ; on délaye la fkculc dans de l'eau 
contenant 5 gr. de polasse; on chauffe au  bain-marie, jusqu'à 
clarification, et  I'on porte le volume à 250-500 cc. ; on dScolore 
au noir de sang ; on filtre et l'on polarise. Le nombre de degrés 
saccharimétriques au tube de 2 0  cm. (Schmidt et Hænscli), mul- 
tiplie par 0,10173, donne la fécule anhydre contenue dans 100 cc. 
de solution; on calcule pour 100 de matiére, et I'on corrige le 
rksultat, en admettant que la fécule con t i e~ t  18 p. 100 d'eau, et 
qu'il y a une perte inévitable de  i i  p. 100 (1). 

En opérant ainsi sur drs  mélanges de composition connue, j'ai 
obtenu les résultats suivants : 

MELANGE EN PLEINE PUTREFACTION 
/ 

Fécule ajoutée Trouvke 
- - 

1 6 p. 200 3,04 p. 100 
2 8 -  8,32 - 
3 10 - 9,36 - 
4 12 - 13,68 - 

MELANGE F B A I ~  

Fécule Goutce Trouvée 
- - 

4 p. 100 4,2d p. 100 
10 - 8,54 - 
24 - 24,60 - . 
8 - 7,30 - 

(1) J'ai indique ce nouveau procédé de dosage de  la  fbcule dans les 
Annales de chtmie analyfiyue du 15 septembre 1899, p. 290. 

~ L C E E I Ï ~ K E  1902. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les deux dosages dhfectueux sont dus, sans doute dn 
malaxage insuffisant. 

Ce procédé n'est pas applicable a u  dosage du  pain. 

Application d a  nitro-pinssiate sodique Ù lm 
recherche des composés stnniieox, 

Par M. JUAX F ~ t i è s .  

Un des réactifs employés pour caractériser les composés stan- 
neux est le  ferricyanure ferrique ou  le mélange d e  chlorure 
Terrique et de  ferricyanure de pctassium, qui  produit un  précipité 
d e  bleu de Turnbull par l'action réductrice des dits composés. On 
sait q u e  cette rhaction est t rés  sensible, quoique peu caractéris- 
tique, car  un grand nombre  de corps réducteurs agissent de la 
méme façon. 

En étudiant l'action des corps réducteurs sur  le nitro-prussiate 
sodique, j'ai conslaté que ce sel peut ê t re  substitué au  ferri- 
cyanure ferrique, de  sorte qu'en o p h a n t  dans des conditions 
dbterminées, on  obtient aussi la production du précipité bleu avec 
la même sensibilité, mais d e  façon tout  a fait caractéristique pour 
les composks stanneux. 

On sait que plilsieurs corps réducteurs, e n  milieu alcalin, don- 
nent, lorsqu'on les additionne de  nitro-prussiate sodique, des r6ac- 
tioris variables, souvent complexes, qui se manirestent parfois 
p a r  des colorations plus ou moins caractéristiques. Si I'on acidule 
la liqueur alcaline, colorée ou non, avec de  l'acide chlorhydrique, 
la coloration change parfois, disparaît aussi, mais toujours u n  
excks suffisant d'acide produit la décoloration ou  une coloration 
rosée. Si I'on fait agir  sur  ce liquide, d'une part,  une solulion de 
clilorure ferrique et, d'autre part,  une solution de  ferricyanure de 
potassium, on remarque qu'il  se produit des rhactions dinéren- 
tes, suivant le corps réducteur q u i  a été employé au  début de 
l'opération. 

Trois cas peuvent se présenter : 
i o  S i  le clilorure ferrique ni le ferricyanure potassique ne 

modifient sensiblement le liquide acide. Ce cas se produit lorsque 
le  corps réducteur n'a pas réagi s u r  l e  nitro-prussiate e n  liqueur 
alcaline ou hien lorsque, ayant  réagi,  le nitro-prussiate se regé- 
nère au moment o ù  l'on rend la liqueur acide. Les réducteurs 
d e  ce groupe ne  produisent de  coloralions ni dans le  liquide 
alcalin, ni dans le liquide acide. 

A ce groupe se rattachent notamment les sulfites, les hyposul- 
fites, les antirnonites, les hypopliosphites et  les arsénites; 
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4 0  Dans le liquide acido final, Io chlorure ferrique précipite 
du bleu de Prusse, mais le ferricyanurc de potassium ne produit 
r ien;  il y a donc, dans ce liquide acide, de l'acide ferrocyanliy- 
drique, mais nori des sels ferreux. üans ce cas, le liquide primitif 
alcalin prend, avec le nitro-prussiate sodique, une couleur 
intense, gériéralement rouge, à moins que l'alcali ne soit en grand 
excès. Un excès d'acide décolore la solution, mais auparavant i l  
se produit quelquefois une coloration bleue, selon le réducteur, 
la concentration, l'acide employé et la façon d'opérer. 

C'est dans ce liquide décoloré ou a peu près par l'exc&s d'acide 
que le chlorure ferrique produit la réaction caractéristique des 
réducteurs de ce groupe, dont les principaux sont les sulfures 
solubles, et plusieurs composAs organiques (aldéhydes, acéto- 
nes, etc.), dont la recherche au moyen du nitro-prussiate sodique 
est très connue. 

3"aris le liquide acide final, le cl i l~ri ire ferrique ne précipite 
pas, ou faiblement, mais le ferricyanure de potassium produit 
un  précipittl bleu. Il y a donc, dans ce liquide, des sels fer'reur et 
peu ou point d'acide fer rocganhydr iqk Dans ce cas, le liquide 
alcalin primitif se colore au moment où on l'additionne de nitro- 
prussiate, et l'addition d'acide clilorliydrique produit toujours 
la coloration ou le précipité bleu, mais d'une maniére diffé- 
rente de ce qui se produit dans le cas précédent. Cependant, un 
excbs d'acide chlorliydrique peut aussi d h l o r e r  la solution uu 
bien la faire virer au rose pâle, qui, au contact de l'air, devient 
de nouveau bleu; dans ce liquide ros6 ou faiblement hleu, le 
ferricyanure potassique donne le précipité bleu intense caracté- 
ristique des réducteurs de ce groupe, qui sont les sels stanncux 
et ferreux et quelquefois les !ulfures solubles. 

D'aprSs ce qui précède, on voit qu'on peut appliquer le nitro- 
prussiate sodique à lacaractérisation des sels stanneux. 

Si a une scilution stanneuse diluée et rendue alcaline on ajoute 
quelques gouttes d'une solution de nitro-prussiate sodique, il se 
produit une coloration rouge-gris persistante, qui vire au bleu 
lorsqu'un l'additionna peu a peu d'acide clilorligdrique, et qui se 
dSc,olore par un excès de celui-ci. Si, l'on ajoule crisuito une 
solution de ferricyanure potassique, il se forme un  précipité 
bleu intense (bleu de Turnbull). 

La coloration rouge-gris est la moins intense des trois, mais 
elle suffit, dans la plupart des cas, pour dCiccler le composé 
stanneux ; la stabilité de la coloration ne permnt pas de la con- 
fondre avec celle que donnent les arsénites dans les niêmes con- 
ditions, et qui est fugace. 
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11 est nécessaire d'ajouter d e  la soude o u  d e  la potasse au sel 
stanneux ; sans cela, aucune des trois phases de !a réaclion n'a 
lieu, de  méme qiie si l'on ajoute la solution stanneuse au nitro- 
prussiate sodique préalablement alcalinisé. 

Si 'e  sel stanneux se trouve en t rés  petite quantité, la pre- 
mière  coloration bleue disparait bientôt, et il faut, par  consé- 
quent ,  aciduler par  l'acide clilorhydrique dilue. Si, au con- 
t raire ,  le composé stanneux est ationdant, I'addition d'acide 
chlorhydrique ne produit pas une coloration bleu franc, mais 
une couleur gris foncé verdâtre, presque opaque, plus diflicile à 
décolorer avec l'excés I'acide, mais également caractéristique. 

La réaction doit se faire à froid, comme toutes les réactions où 
l'on emploie le nitro-prussiale en solution alcaline, c a r o n  sait 
qu'en chauffant une solution de  cette nat,ure, i l  se produit du fcr- 
rocyanure sodique e t  d e  l'liydrate ferrique, e t ,  pa r  conséquent, 
l'addition ultérieured'acide ctilorliydrique donnerait toujours un 
précipité bleu. 

Dosage d e  l'oxyde d e  carhone et de l'acide 
ctwboniqne dans les airs vicies, 

Par M. FERDINASD JEAX. 

A c6té d'intoxications aiguës et mortelles,causées par l'oxyde de 
carbone e t  l'acide carbonique, dont  les exemples répétés et  récents 
ont ému le  pub!ic, les inloxicatiuns lentes, résultant d'un nianque 
(le veritila!iori, d e  foyers d e  chauffage défectueux, d e  fissures ou 
de  crevasses dans le corps des cheminées, ne sont pas rrioins dan. 
gereuses pour  la sanlé ; car ,  cas gaz n'affectant pas l'odorat, on 
n'en peut déceler la pr8serice qiie par  une  analyse compliquée 
d e  l'air suspect ou par une expériinentalion physiologique trés 
délicate. 

Koiis avons pensé que le  corps rriédical ferail bon accueil A un 
appareil simple et  pratique, q u i  permettrait  de faire rapidement, 
au  point de vue de l'oxyde de carbone et de l'acide carbonique à 
dose anormale, l 'examen des airs confinés, viciés ou suspects. 

L'appareil qui fait l'objet de cette note nous parait répondreaux 
conditions que comportait la solution de la qucstion ; i l  permet, 
en effet, non seulement de  cl6celer la présence d e  traces d'oxyde 
de  carbone, mais encore de  déterminer quaniitalivement la dose 
d'oxyde de  carbone et d'acide carboniilue contenue dalis l'air 
vicié, et cela autoinaliquement, sans exiger de l'opérateur des 
connaissances scientifiques, ni I'liabitiide des manipulations. 

fiotre appareil est constitué par  trois flacons laveurs en 
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verre, A, B, C, contenant chacun un rkactif. Ces laveurs sont 
raccordés p a r  un tube de caautcliouc R un aspirateur double, à 
renversement, d e  i 0  litres de capacité, muni d'un niveau gradué 
par demi-litre?, et dont le  débit est régl8 de façon a faire passer 
lentement l 'air dans les laveurs, a raison de (0 litres par heure.  

Le laveur C porte  un  petit tube de verre, garni d'ouate hydro- 
phile destinée à retenir les poussières en suspension dans I'air, 
su r  lequel o n  fixe le tube de  caoutchouc qui sert à puiser I'air, 
par  aspiration, dans la pièce dont il s'agit d'étudier I'air. 

Le laveur A renferme 50 cc. d'une soliilion de clilorure de  
palladium au millibme, aussi neutre que possihle. Sous l'action 
d'une certaine quantité d'oxyde d e  carbone, il  se forme du palla- 
dium, recorinaissable ail dép0t noiralre qui se produit,  d'abord, 
sur  les parois des tubes, a la partie supkrieure d u  laveur ; on 
observe ensuite, si I'on pousse l'opération, la formation d'une 
poudre noire et  la d&oloration partielle du réactif. 

Le clilorure d e  palladium peut ê tre  remplacé, dans le 
laveur -1. I'ar une solution de nitrate d'argenL ammoniacal au 
centii~me, qu'iiii prépare e n  ajourant du nitrate d'argent dans une 
solution ammoniacale de  nitrate d'argent.jusqu'A formation d'un 
commencement d e  précipitk d'oxyde d'argent. 

Nous avons constaté qu'une semblable soliilion, filtrée et 
employée froid, posshie, A l'égard de l'oxyde de  carbone, exac- 
tement le intime degré d e  sensibilité que le chlorure de palla- 
dium. Sous l'action de  I'air contenant de I'oxyde d e  carbone, c e  
réactif prend une Idgère culoration violacée, puis fornie un pré- 
cipit4 noir,  si I'on fait passer un plus grand volume d'air conte- 
nant des traces d'oxyde de  carbone. 

Nous avons déterniiné expérimentalement !a sensihiliié 
initiale d e  ces deux rkactifs, en faisant passer, dans le flacon 
laverir. de  l'air mélangé avec des volumes déterminés d'oxyde de  
carbone, e t  nous avons constaté que  les réactifs en question indi- 
quaient la présence de  I'oxyde de  carbone lorsque 8 10 cc.  
d'oxyde de  carbonc dilués dans l'air avaient traversé le flacon 
laveur. 

Le deuxième flacon B contient 5 cc. de soude ou de potasse 
demi-norinale, additionnée de 45 cc.  d'eau et colorée assez for- 
temerit avec du bleu (:&B. ExpBrimentalemcnt, nous avons 
reconnu que, pour faire virer a u  bleu franc la teinte rouge 
violacé de  I'iridicateur, i l  faut faire passer dans le laveur 88 cc. 
d'acide carbonique melangé dans n'importe quel volume d'air. 

C'est a dessein que nous avons diminu6 la sensibilité du  
réactif, afin de  ne  pas avoir a tenir compte de l'acide carbonique 
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contenu normalement dans l'air, ou  qui  peut s'y t rouver  h petite 
dose ; l 'air confiné ne devenant impropre à.la combustion des 
bougies qu'a la dose d e  4 à b pour 100 en volume, il Btait, en 
effet, inutile de  déterminec des doses d'acide carbonique infé- 
r ieures  A i pour 100. 

Le laveur C, contient de l'acide sulfurique à 66O Baumé ; il est 
destiné à retenir les carbures  tl'liydrogbne et autres composds 
organiques volatils que  I'air vicié par la respiration ou la com- 
bustion renferme souverit e n  petites quaritités ; la prthencv de 
ces corps est indiquée par la coloration jaune plus ou moins 
foncée que  prend l'acide sulfurique au  cours du barbotage de 
I'air dans le laveur. 

L'appareil étant monté et  mis  en communication, d'une part,  
avec l'aspirateur d'air et, d'autre part ,  au  moyen d'un tube en 
caoutcliouc, avec la piéce dont on se  propose d'analyser I'air, i l  
auffit d'ouvrir Ir, robinet de  l'aspirateur et  de noter,  d'apres le 
nombre de  litres d'eau écoulés, le volume d'air ayant passé dans 
les laveurs, pour  q u e  le  réactif X indique la prrisencs de l'oxyde 
de  carbone et le volume d'air qui a été nécessaire pour faire virer 
au bleu le réactif B. 

Sachant que  8 10 cc. d'oxyde de carbone et 88 cc. 
d'acide carbonique sont necessaires pour influencer les réactifs A 
et B ;  connaissant, d'autre part,  les voluines d'air qui ont travers6 
le systkme d e  laveurs, il devient trbs s imple de calculer la terieur 
de I'air analysé en oxyde de carbone et en acide carbonique. 

Si, par exemple, il a fallu, pour  influencer le réactif A ,  faire 

à passer 20 litres d'air,  on saura que  cet a i r  rerifernie de - 
10000 

5 

10000 
- d'oxyde de carbone. Si, pour  faire virer le  réactif B ,  il a 

fallu 3 litres d'air, c'est que  I'air analysé renferme 2 ,9  pour 100 
d'acide carhoriique en volume. 

Les essais qui ont permis d'établir la sensibilité initiale des 
réactifs ayant été faits avec d e  I'air a 48 degrés, on  peut ramener 
les données analytiques fournies par  l'appareil au  volume d'air 
a O degré ou ,  par  application de la formule de dilatation de I'air, 
si  l'analyse a porté s u r  de I'air A une température difftkerite de 
18 degrés, au  volume d'air à 18 degrés. 

On voit q u o  cet appareil  permet  de  doser des quantités trbs 
faibles d'oxyde de  carbone et d'acide carbonique dans les airs 
viciés, e t  cela par  simple mesure d u  volume d'air ayant traversé 
l 'appareil ,  résultats qu'on ne peut obtenir par  Ics méthodes com- 
pliquées d'analyse gazoniétrique. 
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Sur la détei-iniiiation du poitlrr moléculaire 
moyen des acides gras fixes, 

Par BI. L. PHILIPPE, 
Préparateur au Muséum d'histoire naturelle. 

Tous les corps gras n'étant pas formés des mêmes glycérides 
en mêmes pimoportioris, il peut ê tre  utile, pour  déterniiner leur  
nature et leur origine, de connaître le poids moléculaire moyen 
des acides gras qui les composent. 

En général, on calcule ce poids molCculaire en partant de l'aci- 
dité : si I gramme d'acides gras  s'est combiné à a grammes d e  
potasse, on a 

Pour dkterminer a, on a deux moyens, dont l e  premier con-  
siste à mettre une quantité connue dTacides en présence d'une 
quantit6 &luivalente de potasse, ce  qui donne l'indice de saturation 
ou iutllce d'rrt:idité ; le secnnd moyen consiste à employer u n  
e x c h  d'alcali et à doser cet e x c h  à l'aide d'un acide minéral 
titré : pratiquement, on opère sur  le glycéride : c'est l'indice de 
sapo~~~fic~lion ou de gœtlstorfer. En ramenant cette quantité de  
potasse à ce qu'elle serait pour  des acides gras, c'est-à-dire en 
divisant I'indice de  saponification par I'indice de  Ilehner, soit O,95 
environ, on devrait avoir un  nombre  identique à celui d d e r -  
miné par saturation directe. 

Le plus souvent, il n'en est rien, d e  sorte  que les deux poids 
moléculaires, ca lcu lk  par  la formule ci-dessus, sont différents, 
celui obtenu avec I'indice de  saturation étant plus élevé que celui 
fourni par  l'indice d e  saponification corrigé. 

A quoi cela tient-il ? Deux auteurs gêriois, M M .  Tortelli e t  
A .  Pergami ( l ) ,  ayant constaté, pour des huiles plus o u  moins 
vieilles ou  pour des acides exposés à la lumière, une différence 
de quelques unites dans les deux poids mol6culaires, conclurent 
qu'il se  forme, avec le temps, au sein des glycérides, des sortes 
d'anligtirides internes ou lactories, et que cette perle d'aci~lité,  qui  
se traduit ensuite par  une augmentation de poids moléculaire, 
est une fonction de  1'8ge de  l'huile. Comme conclusion pratique, 
ils consid6raierit cette ditl'érence entre  les deux poids moiécu- 
lairer: coininc constituant u n  moyen d'apprécier le vieillisscmen t 
de l'huile. 

(1) Moniteur scientifique, juin 1902. 
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A l a  vérité, les résultats d e  leurs expériences sont peu nets ;  
quelques-uns sont méme discordants, e t  l'explication qu'ils 
donnent ne  paraît pas bien fondée. 

Au moment de la publication d e  leur miimoirc, nous termi-  
nions un  travail sur  I'liuile d e  capock. Pour cette huile, la diffé- 
rence en t re  les deux poids moléculaires est extraordinairement 
grande : tandis que, dans les exemples cit6s par  M M .  Tortelli et 
Pergami, elle est en moyenne d e  8 ou 9 unitPs, exceptionnelle- 
ment d e  19 et 20 ,  elle était, pour I'liuile de capock, de  130 uiiités. 

Nous avons reclierclii: la cause d e  cette anomalie : elle tient à 
une anliydrisation des acides, laquelle se fait pendant le lavage, 
après  la saponification. 

Si l'on détermine l'indice de  saturation avec des acides en par- 
tie anhydrisés, e t  c'est le cas des acides préparés selon la mlthode 
habituelle, comme on ne met pas un excè: d'alcali, les anhydrides 
ne  s e  décomposent pas : l'acidité est faible et  le poids moléculaire 
élevk. 

Au contraire, en déterminant I'indice de  saponification, la 
potasse en exciis hydrate les anhydrides, et le poids moléculaire 
redevient normal. 

MM. Tortelli e t  Pergami pensent que  ces anliydrides pré- 
existent dans l'huile, e n  quantité d'autant plus grande qu'elle est 
plus vieille; nous disons, au contraire, qu'ils se forment pendant 
le  lavage prolongé a l'eau bouillante et que cette formation, 
probablement fonction de  l'âge d e  I'liuile, est aussi fonction 
d'autres causes mal délerininées, si  bien qu'elle ne saurait etre 
prise comme indicatrice d e  l'ancienneté de I'liuile. 

Voici la progression des poids moléculaires (déterminés par 
l'indice de  saturation) des acides gras de  I'liuile de  capock sou- 
mis  à la chaleur : 

Acides gras fixes au début ........... 
nouillis pendant 10 minutes avec un 

excès d'eau, ce lavage étant répCté 
3 rois.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Maintenus pendant 5 heures sur de l'eau a 
une température voisine de l'ébullition. 

Mis avec de  l'eau dans un tube scellé et 
chauffb pendant 8 heures A 100 degrés. 

Chaiiflés pcndant 8 heures à 102 degrés 
dans le vide scc.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Poids 
moleculaire 

moyen - 
274 
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- 448 - 
Pour les autres huiles, cette variation est bien moins forte : 

ACIDES GRAS FIXES D'HCILES 
DIFFERENCE 

observée 

- 1 

POIDS MOI.~ÇUI.AIRE 

Avant  A ~ r B s  heures 
de chauffe 

. . . . . . . .  Huile de ricin 
w d ' a m a n d e  d o u c e  

(vieille) . . . . . . .  
. . . . . . .  il de  coton. 

D d'arachide. . . . . . .  
n d'olive . , . . . . . . .  
» de l i n . .  . . . . . . .  
» de  colza . . . . . . . .  

Nous n'avons pas détermin8 les indices d e  Kœttstorfer coi'res- 

31Z 

300 
274 
283 
275 
285 
30 5 

pondants ; ils auraient conduit a des poids mol6culaires évitlern- 
ment inférieurs à ceux de  la premibre colonne, mais la difrhrence 
eût été faible. 

En résumé, pour avoir le poids moléculaire des acides gras 
fixes, acides tels qu'ils sont combin6sà la glycérine, c'est l'indice 
de Kœttstorfer qu'il faut employer. 

Pour avoir le poids moléculaire des acides A l'état libre, après 
une plus ou moins grande transformation, c'est l'indice de satu- 
ration qu'il convient d e  prendre. Le nombre qu'on calcule 
dans ce cas, est le même que celui que donnerait une mesure ébul- 
lioscopique : c'est donc réellement le poids moléculaire des 
acides anhydrisés. 

Au point de vue spécial qui nous occupe ici, celui de l'ana- 
lyse des matières grasses, c'est l'indice de Kœttstorfer qu'on doit 
recommander ; voici la façon de le déterminer sur de petites 
quanti th d'acides gras : 

On pèse dans ilne petite cnupelle de verre de 15 mm. environ 
de dianièlre, coupelle qu'on a faite soi-mèine, environ O gr. 3 
d'acide gras à un milligramme près ; on la place au fond d'une 
fiole conique, et l'on versr 40 cc. d'une solution alcoolique de 
potasse a 2 gr.8 par litre (c'est-à-dire une solution N/2O) , on 
laisse pendant 1/2 heure au bain-marie ; on titre en présence de 
la pliénolplitaléine l'excés de potasse à l'aide de l'acide sulfu- 
rique décinormal. 

Parfois l'hydratation est assez longue ; i l  convient de s'assurer 
qu'elle est complète en faisant deux dosages avec des durées de 
chauffe diffdrentes. 
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Voici un exemple relatif à un  échantillon d'acide ricinoléique 
vieux : 

Poids rnol6culaire 
obtenu 

par l'indice 
de saponification - 

L'excbs de potasse a agi pendant 20 minutes & froid.. . . . . 434 
10 - au bain-marie 335 

- 1/2 heure - 308 
- 314 - - 3 03 
- 1 - - 303 

Quant à la variation du poids moléculaire des acides sous I'in- 
fluence du  temps, nous ne pouvons rien affirmer d e  précis. 

Digesteor-lixiviatenr pour l'essai de la 
gutta-percha, 

Par M. h u n i c ~  PONTIO. 

L'appareil représenté par  la figure ci-jointe est destiné aux 
essais chimiques de la gutta-percha et  du  cat)utclioiic. 

Exposé a la Société chimique le 17  mai 1902 par la maison 
Fontaine (constructeur à Paris), il est employé depuis cette 
époque au  Laboratoire de  1'Atirniriislration des Postes et Télé- 
graphes pour  l'analyse des guttas servant à la fabrication des 
cables, ainsi q u e  des gommes et  caoutclioucs soumis au contrôle 
d e  l'A(lrriiriistraLiori. 

Cet appareil a pour  but de permettre  au  chimiste d'effecluer 
simultanément et dans le même laps de temps l'analyse de huit 
éclianlilloris différents La d i s~~os i t io r i  d'une série de  quatre am- 
poules, placées les unes au-dessus des autres et formant le lixivia- 
teur ,  permet d'obtenir un lavage complet des écharitillonsqui ont 
&té soumis au préalable à une digestion suffisante dans un liquide 
approprié  contenu dans le ballon digesteur. 

Description de l'appii, eil. - Le digesteur-lixiuiateur se  compose 
des pibces suivantes : u n  ballon de deux litres A ,  à large ouver- 
tu re  rôdée ; T est uri taiiipon de verre ,  formant bouchon princi- 
pal du ballon, e t  au  centre duquel une autre  ouverture, égale- 
ment  rddée, reçoit la partie inférieure du lixiviateur I,, formant 
bouchon complémentaire. Ce lixiviateur est formé de  quatre 
ampoules à extrémités rôdées; chaque ampoule i ,  2, 3 ,  4, est 
munie, à l ' intérieur de  sa partie rôdhe, d'une pomme d'arro- 
soir p, dont chaque trou est reprssenté p a r  un étirement de 
verre de  3 a 4 millimètres de longueur ; au-dessous de la pomme 
d'arrosoir, se trouve une traverse perinettarit de  supporter un 
panier p', e n  fil d e  platine ou d e  nickel, qui  h i  même reçoit un 
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petit entonnoir de verre porc&, sur toute sa surface, de trous 
très petits et rapprochés. 

L'extrémité infërieure du lixiviateur rentrant dans le tamponT 
2st munie également d'une traverse 
qui supporte une potence en croix P, 
montée sur fi l  de platine ou de ni- 
ckel. A l'extrémité d e  chaque branche 
de la potence, est placé un crochet, 
sur lequel on adapte un panier déjà 
mentionnl, ~t dans ce panier un 
entonnoir à trous. 

La partie supérieure du Iixivia- 
teur, qui forme ùouctian et qui 
s'adapte sur l'ampoule 4 ,  porte, 
soudé sur un côté, un tube A dégagc- 
ment de vapeurs, lequel vienl s'em- 
boîter dans un autre tube muni d'une 
cuvette formant fermeture hgdrau- 
lique et soudé a la partie inférieure 
de l'anipoule 1. 

Analyse de la gutta-percha et mode  
opirrrtoire. - On pése exactement 
O gr. 5 de gutta-percha, réduite en 
grains aussi petits que possible; la 
matière est introduite dans un petit 
entonnoir a trous, numéroté, et 
celui-ci est pourvu d'un filtre plié en 
quatre, dont on a pris Bgaiement le 
poids (Nous nous servons de  filtres 
Sclileicher et Schull no 589 de 7 cen- 
timètres ; ces filtres sont constain- 
ment tenus enfermés dans un endroit 
sec, une balance contenant du chlo- 
rure de calcium, par exemple. Ils 
sont tares immédiatement en sor- 
tant de cet endroit, puis, aprés 
digestion et dessiccation de  la matière, placés à nouveau 
pendant dix minutes au même endroit, afin de permettre 
au  pallier de  reprendre son hiiniirlitt': norriiale, et pes4s en- 
suite. I I  y n lieil de faire une correction provenant de la perte du 
filtre par le dissolvant. A cet effet, on prend quatre filtres pesés; 
on les soumet pendant douze heures à une digestion soit dans 
l'alcool absolu, soit dans le chloroforme ou le tolubne, suivant le 
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dissolvant nécessaire ; on dessèche à 100 degrés pendant urie 
heure ;  les filtres sont ensuite placés pendant dix minutes à 
l'endroit d'où o n  les a pr is  et pesés à nouveau. La correction est 
d e  9 à 5 milligrammes par filtre au maximum). 

Quatre échantillons de gutta, pesés, sont places de  la même fa- 
çon dans leur entonnoir respectif, e t  ceux-ci sont suspendus aux 
crochets de la potence, au moyen des petits paniers spéciaux men- 
tionnés plus  haut.  

Le ballon-digesteur de l'appareil étant placé sur  un bain d e  sable 
ou  au bain-marie, suivant la nature de  l'élément a doser, on y in- 
troduit soit d e  l'alcool absolu, si c e  sont les résines de  la gutta dont 
on veut connaître la teneur, soit d u  cliloroforme ou du toluène, si 
c e  sont les impuretés. La quantite d e  liquide dans le ballon doit 
être telle que les entonnoirs immergent de moitié à peu près. 

Généralement, lorsqu'on a un certain nombre d'analyses de ce 
genre A effectuer, on  emploie deux appareilsfonctionnant simul- 
tanément. L'un sert ri doser les rksines, l'autre les impuretés. 

La digestion dure  douze heures environ. Le liquide, quel i~u ' i l  
soit, est immédiatement porlé à l 'ébullition; la flamine est régl6e 
e n ~ u i t e  une fois pour toutes, de  façon a avoir une ébullition mo- 
déréee t  afin d'éviler les soubresauts d u  liquide qui  pourraient 
nuire  à la bonne marche d e  l'opération. 

Supposons l'appareil en marche e t  garni en haut  et en Sas de  
huit 6chantiilons à la fois ; les quatre  ediantillons placés dans le 
lixiviateiir orit dkj8 subi la prei1iii:re phase de  l'opération, c'est- 
à dire  la digestion de  douze lieures; pendant que les quatre du 
bas suùissentla digestion: le liquide qui distille lave en même 
temps les quatre  du  haut placés dans leur ampoule respective. 

La disposition de l'appareil est telle que  le  liquide qui  distille, 
aussi bien que celui qui se contlense s u r  les parois d u  tampon, 
ne  peut retomber dans les entonnoirs du  bas, e t  ceci p o u r  éviter 
des  débordemcnts. 

La digestion terminée, les échantillons du  haut  sont enlevés et 
remplacés par  ceux du bas. Ceux-là sont dess8cliés à l'étuve, puis 
pesés, en observaiit les précautions quo nous avons indiquées plus 
haut.  

Sur le dosage do tannin, 
Par M. II. Co~marsmus. 

On a publié d e  nombreuses méthodes pour le dosage d u  tannin; 
il en est peu cependant qui  donnent  des résultats exacts ; en 
raison de  l'importance Loujours croissante que  prend ce corps 
dans l'industrie, et sur tout  en œnologie, il serait  b souhaiter quo 
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le chimiste eût  entre  les mains une méthode certaine, pouvant le  
renseigner s u r  les divers produits qui sont vendus comme tan- 
nins et que le  commerce livre à différents prix. 

Depuis longtemps, jc suis  à la rcclierche d e  ce desideratum et  
mallieureusement je n'ai pu rencontrer iine rnétliode s u r  laquelle 
on pzisse véritablement compter, sauf cependant celle qui a été 
décri te par hl. A .  Thompson dans les Comptes rrndz~s de l'Académie 
des sci~nces, il y a quelques semaines, et qui  me semble appelée 
à un certain avenir.  

.l'essaie les nouveaux procédés dont j'ai l'occasion d e  lire l a  
description dans les revues; c'est ainsi que j'ai expérimenté le 
procédé; publié dans ce Recueil par  M. Crouzel(1). Ce procédé, au 
premier abord,  parait  tri% pratique, e t  j 'avaisespéré rendre cette 
méthode volurriétrique, c'est-A-dire plus rapide ericore. Celle ci 
est basée sur  la prhcipitqtion d u  tannin par l'analgésine, ce com- 
posé, d'après l 'auteur, fournissant uri tannate d'analgtsine com- 
plhtement insoluble dans l'eau et dans un excès de précipitant. 

J'essayai donc de mettre e n  pratique les indications données, e n  
les suivant de  point en point, mais, malheureusement, au pre- 
mier essai, je  reconnus que les résultats étaient loin d'etre aussi 
précis que les conclnsions indiquées. 

Supposant qu'il pouvait exister des tannins se conduisant, a 
l'égard de  l'analgésine, autrement que ceux expérimentés par  
M .  Crouzel, jVentrepris une &rie d'essais s u r  les diverses variétés 
commerciales, corririie les lanriins à l'éther, 1i l'alcool, à l'eau, 
venant de diverses sources, et,  à mon grand regret,  je  n'ai pu 
obtenir que des résultats négatifs, tout aussi bien avec les uns  
qu'avec les autres, e t  les conclusions que  j'ai pu t i rer  de  mes 
essais sont les suivantes: 

L'analgésine précipite bien une solution tannique, et le préci- 
pité blanchâtre obtenu se transforme, comme il a été indiqué p a r  
M. Crouzel, en une substance resineuse jaunàtre s'attachant forte- 
ment aux parois des vases où se fait la précipitation ; ce prkcipité, 
additionné de bicarbonate de  soude, se transforme hie? aussi en urie 
matière jauriatre assez divisée, facilement filtrable, q u e  suriiage 
une liqueur verdi t ro ; mais, coritrairerrierit à ce que dit M. Crou- 
zel, c e  précipité n'est pas complètement insoluble dans l'eau, 
car celle-ci le dissout très facileinent lorsqu'on veut l e  laver 
s u r  un filtre pour  l e  purifier e t  le  débarrasser des  substances 
étrangères. De plus, ce  mkine précipité, ahandonné dans l'eau- 
mère pendant un temps même très court,  disparaît  presque com-  

(1) Voir Annales de chimie analytique, 1902, p. 373. 
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plètement,et,  au bout d'une heure au plus,on n'obtient plusqu'une 
solution de couleur f o n d e ,  sans trace appréciable du  précipith 
primitif.  De ces faits, on peut conclure que  le soi-disant tannate 
d'analgésine est soluble dans l'eau pure et  qu'il est soluble aussi 
à la longue dans son eau-mère .  La mé~hot le  basée sur  la réaction 
iridiquée par  M. Crouzel ne peut donc être utiliske, pour  IP  dosage 
du tannin, dans les conditions intliqukes dans les Annales.  

REVUE DES PUBLICATIONS FRANFAISES 

Essai den combnstlblen. - M .  1,. BRANDON (Bullet in 
technologique de la Sociéti des anciens élèves des Ecoles nationales 
d'arts e t  niétiers, 1902, p. 310). - L'échantillon ayant été prélevé 
avec tous les soins habituels, on peut avoir h e f f e c t ~ e r  . 

i0 L'analyse cliimique immédiate ; 
20 L'analyse cliimique élémentaire ; 
30 Des essais spéciaux, tels que : 

a. Pouvoir agglutinant; 
b .  Altération à l 'air ; 
c. Fusi bilité des  cendres ; 

ho La détermination du pouvoir calorifique 
L'auteur examine successivement et en détail ces diverses opé- 

rations : 
40 Analyse ch,imigue immediate. 
Dosage de  l'humidité à 1'arr.iô.age. - 500 gr. de charbon sont 

pulvérisés, puis étendus s u r  une plaque de  tUle tarée ; on dess8- 
d i e ,  de  préférence, à l'étuve ou au bain d e  sable, vers 100 ou 
105 degrés, puis on  pése. 

Dosnge de l'humidité de l'échantillon en poi~dve .  - Se fait comme 
le  pr4cédant s u r  10 gr.  de cliarlioii pulvérisé ; on cliauffe au 
creuset jusqu'à poids constarit. Si la liouille s'altere à la chaleur, 
on la dessbche dans u n  courant d'hydrogène sec, et l'on retient 
l'eau par  S04H2.  

Déterniinntion de la  teneur en cendres. - On opère sur  i ou  2 gr. 
de charbon en poudre dans une capsule de platine cliauffëe avec 
un  brûleur  à gaz ou bien clans une nacelle de  porcelaine cliauffëe 
au  .four à moufle. On chauffe progressivement e t  avec pr6caution 
jusqu'g ce qu'on n e  voie plus de  points noirs. On @se. Comme 
vérification, on brûle  dans quelques cc. d'alcool. 

Les principales causes d ' e r reur  sont: la transformation du car- 
bonate d e  cliaux e n  cliaux vive, sulfure ou sulfate, Is r é d ~ c t i o n  
des sulfates, la décomposition des sulfures ou leur transforma- 
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tion en sulfates, puis en oxydes. Les Bcarts de ce fait ne dhpas- 
sent guère 0 , 3  p. 100. 

Determinntion de la teneur en matières volatiles. - On chauffe 
1 ou 2 gr. d e  poudre de charbon sur un brûleur gaz dans un 
creuset de plaline avec couvercle A orifice. On arrête des la dis- 
parition de toute fumée ou flamme à l'orifice. On peut encore 
chauffer au sein de charbon de bois, dans un petit creuset en por- 
celaine placé lui méme dans un creuset en terre. 0ii doit faire 
plusieurs essais. 

Dosage d u  soufre. - On emploie le procédé d7Esclika modifie : 
i gr. de charbon est mélangé avec O gr. 50 de carbonate de 
soude et 1 gr. de magnésie calcinée. On chauffe au rouge sombre 
dans un creuset de platine. Le melange devient jaune, rouge et 
brunâtre. On reprend par l'eau bouillante; on ajoute de l'eau 
bromée pour oxyder le sulfure de  sodium ; on porte à l'ébulli- 
tion ; on filtre et on lave à l'eau chaude ; on additionne la solu- 
tion de HCI ; on fait bouillir pour chasser le brome, et l'on pré- 
cipite par le chlorure de baryum ; on pèse le sulfa:e de baryte. 

Analyse des c~ndres. - On opère sur 5 gr. On dose successive- 
ment Si02, F e P 0 3 ,  HPO, Cao, MgO, SObH2, Ph par les procédés 
ordinaires. 

2 O  Analyse chimique e'lementaire. - On l'effectue tres rarement 
dans l'industrie. 

3 O  Essais spiciaux. - Pouvoir a,y,qlutinant. - La houille est 
m6langée avec un corps réfractaire inerte et chauffée en vase clos. 
Sous forme de culot solide, la houille retient une quantité 
d'autant plus grande de cette matibre qu'elle est plus collante. On 
emploie le sable passant au tamis de 100 mailles par centimètre 
carré et restant sur celui de 400 mailles. 

Alteration des houilles. - Les houilles altérables renferment de 
l'acide ulinique. 

On chauffe t 0  gr. de houille h l'ébullition avec 500 à 600 cc. 
de  KOH à 10 p !!IO. On filtre. La solution filtrée est additionnée 
de  HCI ; l'acide ulmique précipite et donne une coloration brune 
plus ou moins intense. 

Fusibilite' des cendres. - Rien de particulier ; elle se déduit 
de  la composition cliirriiqiie. 

4.O Détermination d u  pouvoir calorifique. - Détermination par le 
calorimètre. On emploie la bombe de Mahler. 

Procéde Berthier. - 11 est bas6 sur la loi de Welter. On prend 
1 gr. de  charbon en poudre très fine et 40 gr d'oxychlorure do 
plomb. On couvre avec 30 gr. d'oxyclilorure el une couçlie de 
6 millim. de verre iiilé. On met le tout dans un creuset de terre 
rdfractaire, qu'on lute soigneusement. On chauffe; on pèse le 
r4giile de plomb. Le poids du culot de Pb, multipliApar237, 
exprime le pouvoir calorifique. 
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Déiermaatton d'après l'analyse immédiate. -- On applique la for- 
mule de Goutal (1). 

Détermination d'après l'analyse élémentaire. - On- utilise la for- 
mule bien connue de Dulong. Le procédé le meilleur est celui 
d e  l'obus d e  Mahler. 

L'auteur termine par de  judicieuses considérations s u r  I'utiti- 
sation d'un combustible pour un usage donné. 

nosage de I'itleool en sdutionm tras diluées. - M. AR- 
GENSON (Bull .  Soc. chim. du  5 octobre 1902, page 1.000). - Le 
pr,ncipe de la méthode est le suivant : la solution alcoolique, très 
dilutk, est distillhe en présence de l'acide clirnmique, de nia- 
nière a faire passer la majeure partie d e  l'alcool a l'état d'ald6- 
liyde. Ce corps est caractérisé, dans le distillatum, au moyen de 
la solution de  fuclisine décolorée par l'acide sulfureux. L'intensité 
de  la coloration violette obteriue indique la proportion d'aldé- 
hyde et, par  suite, celle d'alcool. 

Voici comment l'auteur prépare la solulion de fuchsine déco- 
lorét : on dissout a chaud O gr .  25 de fuclisine dans 600 cc. d'eau 
qu'on a fait préalablement bouillir pour  en chasser l'air; après 
refroidissement, on fait passer dans la soliitiori un courant très 
lent d'acide kulfureux; on a r rê te  l'action du gaz bien avant 
que la décoloration soit complbte ; celle-ci s'accomplit progres- 
sivement ; au  bout de quelques heures, si la solution est encore 
colorée, on fait passer quelques bulles d e  gaz;  on  attend de  nou- 
veau pendant quelques heures, et ainsi d e  suite, en ayant soin de 
s 'arrkter lorsque le  liquide prdsente encore une  légère kiiite 
rosée. Si I'on poursuivait plus loin I'opbraticin, on  obtiendrait 
une solution d e  coloration paille, dont la sensibilité serait 
nioindre. Le r é d f  ainsi préparé donne une coloration appré- 
ciable e n  o p h n t  sur  des solutions contenant i/10.000.000 d e  
leur  volunie d'alcool. 11 se conserve pcndant plusieurs mois, si 
I'on a soin d e  II? placer en flacons pleins et à :'ahri de la lurniére. 

Mode o, ,é~atoire.  - On fait une prerniE.re ri8tcrmination cnopb; 
rarit su r  une solution d'alcool de titre connu, au  1/500.000 par 
exemple ; pour cela, on  prélève $0 cc. d e  cette solution, qu'on 
introduit dans une fiole ; on y ajoute 5 cc. d'unesolution saturPe de 
bichromate de  potasse e t  1 cc. de  SO'Il2; la fiole est mise en com- 
munication avec un petit r8frigérant de Liebig p a r  un  tube coudé 
dont la partie verticale porte  2 ou 3 renflements sphériques, des- 
tinés à arrêter  les projections pendant la distillation ; celle-ci 
est conduite leriterrierit et toujours d e  la riiérne manière; on 
recueille les 5 premiers  cc. daris un  tube à essais, et I'on y ajoute 
Occ.3 d u  réactif;  la coloration s e  produit peu a peu : elle a 

( 1 )  Voir Annales de chimie analytique, 1896,  page  169. 
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atteint son maximum au bout d'une lieure e; on o p h e  A ce m o -  
ment le repérage d e  la teinte au  moyen d'une solution de  perrnan- 
ganate de  potasse. Pour cela, dans un tube à essais du  mSme dia- 
métre  q u e  le précédent, on introduit 5 cc. d'eau, puis goutte A 
goutte une solution centi-norniale d e  permanganate placée dans 
une burette, jusqu'à c e  que  la coloration soit de  ménie intensitb 
que  dans le tube préchdent. 

La même série d'opérations est ensuite répétée sur  le  liquide 
dont on  veut connaitre la teneur en alcool : celle-ci est sensilile- 
ment  proportionnelle au volume de  solution de permanganate 
nécessaire pour obtenir 1'6galit8 de  teinte p o u r  des teneurs  min .  
prises entre 1/900.000 et  1 /100 .000 .  

Si la solution renfermait plus de i / 2 0 0 . 0 0 0  d'alcool, il faudrait 
au  préalable la diluer. 

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 

Dosage de IR cliaar dans les ciments. - MM. Pi. F .  
YOUNG et B. 17. BAKER (Chernical News, i 9 0 2 .  p. 148). - La 
méthode habituelle d e  dosage de  la cliaux, qui consiste à dissou- 
d r e  le ciment dans BC1 dilué, à ajouter un excèb d'ammoniaque 
pour  précipiter l'alumine, lasilice et l'oxyde de  fer, puis a prbci- 
piter la chaux a I'élat d'oxalate, ne donne pas, suivant les au- 
teurs, des résultats exacts. Cela tient à ce que ,  lorsque le 
ciment est dissous dans HCI dilué, une partie du silicate d e  
chaux n'est pas décomposée, mais simplement dissoute, et est 
reptécipitée lorsque l'on neutralise l'acide en excks à l 'aide d e  
l 'ammoniaque ; d'un autre  cOté, la cliaux, après  calcination, 
peut contenir des  quantités appréciables de  silice, d'alumine e i  
d'oxyde ferrique. 

Les deux méthodes suivantes donnent, suivant les auteurs, des 
résultats trbs satisfaisants : 

1. - 1 gr.  d e  ciment est traité dans une fiole conique par  une 
petite quantité d 'HU concentré ; on ajoute un peu d'AzO"1, c l  le 
tout est évaporé a siccitri, au bain de sable ; on reprend c e  résiilil 
par  HCI dilué, puis on ajoute un exces d'ammoniaque; la silicr,  
l 'alumine et I'oxyde ferrique sont séparés par  filtration, et la cliaux 
est précipitée Q l'état d'oxalate. 

II .  - 1 gr. d e  ciment est dissous dans HC1 dilué ; on ajoute tlt: 

l 'amnioniaque, qui  précipite le fer,  l'alumine e t  la silice, qu'uii 
sr5pare par filtration; c e  précipité est redissous dans HCI concen- 
t ré  et  reprécipit6 par  l'ammoniaque ; les deux filtrats e t  les eaux 
de lavage sont réunis e t  l'on y précipite lachaux.  

H. C. 
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Destruction des matières organiques en toxicolo- 
gie. - RI. G. BHUYLANTS (Annales depharmacie de Louvain, 1 9 0 2 ,  
p. 309). - De tous les procéd6s préconisés pour  la destruction 
des rnatiéres organiques, lors d'une recherche toxicologiqiie, 
c'est celui de  FrésPnius et  von Babo qui est le plus employé. Il 
présente cependant, dans la pratique ordinaire, un inconvénient 
assez grave. Les cristaux de  ctilorate de  potassium, en plaques 
ou e n  lainelles, sont immédiatenient attaqués par  HCI, en 
sorte qu 'une grande quantité de  chlore se dégage sans avoir 
agi sur  les matikres organiques. 11 s'ensuit une perte très sensible 
en acide chlorliydrique e t  une accumulation parfois nuisible de  
sel potassique dans le produit traité. 

Cet inconvénient peut ê tre  Bvité, suivant l 'auteur, pa r  l'emploi 
dc comprimés de clilorate de  potassium, tels qu'on les fabrique 
pour l'usage pliarmaceutique. Trks dense e t  plus difficilement 
attaquable que les cristaux, le clilorate comprimé tombe au fond 
du liquide e t  est décompos&lentement, régulièrement, de façon 
que tout le chlore puisse étre  actif. 

L'autcur conseille d'opérer de  la  manibre suivante : 
Les visckres, coriveriablenierit divis&, sont introduits dans des 

matras d'Erlenmcger, additionnés d ' H U  a 5 ou  7 p. 100 et 
cliaiiffh au bain-marie jusqu'a liquéfaction. On laisse la ternpé- 
rature s'abaisser jusque vers bO degrés, e t  I'on y introduit quatre 
ou cinq comprimés à la fois ; on  les renouvelle après décomposi- 
tion, en ayant soin de ne pas laisser s'élever la température. 
Lorsque le liquide est devenu jaunâtre, on arrête  l'addition et 
l'on chauffe au bai ri-marie j usqu'a brunisserrierit, puis on ajoute 
d e  nouveau des comprimés, et ainsi de suite jusqu'à ce que la 
coloration jaunâtre persiste. En opérant avec soin, on peut ne 
point percevoir de  dégagement d e  clilore. 

Détermination de 1 s  pnraffine dans les résidus de 
pétrole. - hl. CLIFFORD IUCHARDSON. (Chem. Zeit .  du 7 juin 
1902, p. 463). - On prend d e  1 à $0 gr. de résidus, suivant la subs- 
tance, et on les place dans un flacon d'Erlenmeyer avec 100 cc. 
d'éther de  pélrole. On abandonne au  repos pendant i 2  heures 
et I'on décante ; on  lave le résidu insoluble avec d e  l'étlier d e  
pétrole ; on sèche et  l'on pèse par  différence; on  obtient le bitume 
soluble; on évapore la solution et l 'on porte ensuite dans un en-  
tonnoir à séparation, où l'on agite avec S 0 6 H 2 ;  on lave avec de 
l'eau, puis avec une solution faible d e  soude, puis encore avec 
d e  l 'eau;  on obtient ainsi l e  bitume et l'on détermine ensuite la 
paraffine d'aprks la méthode de Holde. On obtient ainsi de la 
paraffine p u r e  e t  incolore. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Notions Poudamentdes de chimie organique, p a r  
Ch .  MOI:RF.U. professeur agrégC 2 1'8coie sup i r i eure  d e  pharmacie d e  
l 'université d e  Paris. I vol. de 492 pages (Gautliier-Villars, éditeur, 
quai  des Grands-Augustin?, 55, h Paris). Pr ix : 7 f r .  30. - Dans cet 
ouvrage, l 'auteur expose les principales tliéories actuelles d e  la  chimie 
organique et  l'étude sommaire et tres générale des  fonctions les plus i m -  
portariles. Toules les queslioiis d e  délail ou d'iritérél secondaire ayant  été 
volontairement écartées, ce livre doit fitri! la  t rame meme d e  nos connais- 
sances en chimie organique. 

Ouvrir l'esprit de l'élève, en l ' initiant graduellement au mécanisme des . 

transformations d e  In matière et en lui pr iscntant  les g randes  ligncs (le 
la science, avecle  relief qui  leur convient, le prkparer ainsi à suivre a j e c  
fruit un C o u n  cumplet e l  à L i r e  u n  usage profitable des Truitls pro- 
prement dits,tel est le but poursuivi p a r l a  publication de ce petit ouvrage, 
qu'on peut considérer comme u n e  (( Introduction à l 'étude d e  la  chimie 
o rgan ique  ». 

Les étudiants d e s  Paciiltês des sciences, surtout ceux d u  cours du cer- 
tificat 1'. C N , reiix de l'kcole d e  pharmacie, les éléves de I'Ecole poly- 
teclinique el de I'kcole ceritrale, koiiveroiit dans  ce1 ouvrage urie base 
solide polir Ieiirs 6tiitles d e  chimie organique. 

Lem ewnx souterraines. Eaux potables ; eaux therrno-miné- 
rales ; ~ e c h e r c h e  ; captage, par  F .  l l i n o ~ .  1 vol. de 288 pages d e  l'En- 
cyclopédie LéaiitC (Gauthicr-Villars e t  ,Ilasson, éditeurs). Prix : 2 Fr. 50. 
- La question des eaux est toute d'actualité : l'eau potat~le  es1 l'une cles 
grandes préoccupations des rnunicipalit6s, e t  I'eau thermale est souvent 
une cause de richesse pour toute une contrée. 

Comment rechercher, capter  e t  amener  I'eau potahle ou I'eau thermale? 
tels sont les points qui  on t  éti: traités par  l'auteur d'une façon complétc 
dans cet aide-mémoire. 

La première partic est consacrée h l'étude d e  la  formation et  d e  la cir- 
culalion du réseau liydraulique souterrain,  à la  liaison i~itirrie en t re  les 
maniéres d'être d e  ce  rkseaii et la s t r i i r t i m  gtklogiqiic dii sol .  

La d e u x i h e  part ie  traite des règles A suivre pour la recherclie des 
nappes d'eaux potables dans  les cas lcs plus divers. 

Les procêdés d e  captage sont  largement  décrits : pdr puits, pa r  tran- 
cli6cs, pa r  galeries, e t  un chapitre est consacré à l'épuration par  galeries 
filtrantes. 

La t r o i s i h e  partie e s t  consacrbe aiix eaux tliernio-minérales. S 'appuyant  
s u r  la  premikre partie, l'auteur expose la genese d e  ces eaux, les metliodes 
a suivre clans leur reclierche, les procédés d e  captage. L 'auteur  termine 
par l a  inonograpliie des principales sources françaises, en indiquant pour  
chacune  d'elles l 'origine du circuit thermal ,  l emode  d e  captage appl iqué,  
les conditions géologiques d e  la  contrée, l';iltitude, la composition d e  
l 'eau, sa  terripérature, son débit.  

Enfin, u n  dernier chapitre est consacre aux boues thermales. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS 

Coiiimisnion internattonale des analyses nommée 
p m r  le C o n & %  international de cliiniie appllqniCe 
de Paris en fl900. 

Allemagne. - M. Fresenius, h Wiesbaden ; RI. Rieter von Grueber, 
A Wienerihurg in Harz .  

Autriche-Hongrie. - M. Ludwig, professeur h l'Université, 4, Alser- 
strasse, Vierine ; M .  Liebermann, directeur der Staetz Versuclistation 
Eszterhazg Cteza, 5. Iiudapesth. 

Belgique. - 31. Wauters ,  Palais du Midi, boulevard du Hainaut, 
Bruxelles, IX. 

Danemark. - M. Sareriseri, Laboratoire d e  Carlsberg-Valley, Coperi- 
haçue. 

Espagne. - M .  Viricente de Laffitte, 2 ,  square du Roule, Paris. 
Etats-Unis - M. Clarke U. S. Geological Survey, Washington, 

D. C. ; 11. Harvey Wiley,  agricultural department, Washington, 1). C. 
France. - JI. Chesneau, professeur h l'ficole des Mines, 18, rue des 

Pyramides, Paris : RI Lindet, professeur k l'Institut agronomique, 108, 
boulevard Çairit-Germain, Paris;  Secretai1.e d e  l a  Commission. 

Grande--Bretagne. - J I .  Thorpe, Soininerset Iiouse, Londres, W. C. 
Grbce. - hl. Ctiristornanos, professeur h I'Universitk, ALIiCnes. 
Italie. - R I .  Piutii,  directeur d e  l'Institut de chimie, Yaples. 
Pays-Bas. - X.. . 
Portugal. -11. Ferreira da Silva, professeur tî l'kcole polytechnique, 

Porto. 
Roumanie. - M. Biitereano, professeur h I'l?'niversile, Jassy. 
Russie. - RI.  de Regel, dief de la poudrerie d'Etat. Okhta, prés Saint- 

Pétersbourg. 
Suisse. - M. Lunge, professeiir 2 I'kcole pnlylecliiiiqiie, Zurich, P1.e- 

sident de lu Commission.  

DEMANDES ET OFFAES D'EMPLOIS,  

Sous informons nos lccteurs qu'en qualité de secréiairc général du Syn- 
dicat des cliirnistes, nous nous cliargeons, lorsque les deniandes et les 
offres le perriietlerit, d e  procurer des cliiriiistes aux inrlnstriels qui eri ont 
besoin el des places aux chimistes qui sont R la reclierclie d'un emploi. 
Les insertions que nous faisons dans les Annales  sont ahsolurnerit gra- 
tuites. S'adresser à M. Crinon, 45, rue Turenne, Paris 3 0 .  

CHIMISTE ayant  et6 erriployé en Allemagne coriirne chimiste-adjoint 
dans une station officielle d ' es~a is  et danq une grande usine, 

ddsire emploi dans laborat,oire ou dans industrie. Rcfi'rences si.rieuses. - S'adresser aux initiales X Y, au nnreaii rlcs Annales de chimie analy- 
tique, 45, rue Turenne, Paris. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES MATIÈRES 

Pages 

A b r i c o t  ; nature d e  sa riia- 
libre colorante e t  de $es su- 

. cres. p a r  AI .  Desnioulibre.. 
A c é t o n e  ; nouvelle réaction. 

......... par M. Sternbcrg. .  
A c i d e  a r a h i e u x  ; son dosa- 

ge rapido daris II? vert d e  
I'aris,parXM.Avery et  Baalis. 

A c i d e  a r s é n i q u e  ; son dora- 
ge acidirribtr~ique. p;tr hlhl. 
Astruc e l  Taibouriech.. . . . .  

A c i d e  a z o t e u x  ; son dosage 
daris I'ui,irie, p a r  M.  Gerliri- 
ge r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A c i d e  a z o t i q u e  : son dosage 
dans les eaux, par M. Noll. - ; s a  recherche en présence 
d'un ferrocvanure ou d'un 
ferricyanure" alcalin, p a r  hl. 
Leuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A c i d e  b e n z o ï q u e  ; s a  reciier- 
che dansleç rriatikres alirnen- 

. taires. par J. da Urévans..  
- ; son orriploi ; p o u r  falsifier 

la vanille, par hl. Lecoirite.. 
A c i d e  b o r i q u e  ; (ernpoiion- 

riernent pa r  Y), p a r  hl. Hin- 
chart  ....................... 

-- ; son dosage coloritnétrique, 
. . . . . . . . .  par  M. IIetlebrarid 

- ; son doqagc, p a r  XI .  Barrie. 
A c i d e  c a r b o n i q u e  ; son do-  

sage volurnélrique par  hI.Kic- 
gler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- : son dosage dans l'air, pa r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.  Jean . .  

A c i d e  c h l o r h y d r i q u e  ; son 
dosage en prdwnçe de l'acirle 
cvünhydrique, par  MM. Hi- 
chai'd et Sidney Kent Singer. 

A c i d e  citriqua ; sa prépara- 
tion, par hl. O r l y . .  ........ 

A c i d e  c y a n h y d r i q u e  : son 
doqagc im pr iwnce  dr. 13;ti:ide 
clilorhydrique, p a r  WV. Ri- 
chard et  SidrieyKent dingcr.. - : bon titrage coloririiétrique, 

........... par  hl. Durieu. .  
- ; teneur des semences d e  

vesce en acide cyariliydiiqiie, 
pa r  M M .  Hruyning et  l laarst .  

A c i d e  l a c t i q u e  ; son dosage 
dans le S U C  gastriiliie, par  
M. Voi~rriazos.. ,  . . . . . . . . . . .  

A c i d e  p h o s p h o r i q u e  ; son 
dosage dans les phosphcites, 
p a r  .il. Muller..  . . . . . . . . . . .  

- ; influence di1 ferrcicyonure 
d e  potassiiitii dans sa preci- 
pitaticin a u  mojeri  d u  nitro- 
nio1yhdat.e tl'aiiirrioriiaqui:, 
pa r  hl L~eiiba. .  . . . . . . . . . . . .  

- ; st:s varialioris dans le lait 
ririvarit 1 'Bp  de crliir ci, p a r  
MM. Bordas et  Racakowski. - ; sori dosage vol~imétr ique 
daris les p l i o ~ p h a t e s . p a r h I ~ 1 .  

. . . . . . . .  Sclioorl e t  Knipars .  
- ; son dosare  volurnetique, 

. . . . . .  p y .  M .  d e  hlolindri.. 
A c i d e  s a l i c y l i q u e  ; sa recher- 

che dans les aliiiierits, par AI. 
Taffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; sori eniploi pour la  conse[.- 
vat,ion des tomates, par  h l .  
Carles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A c i d e  s u l f u r e u x ;  son dosage 
dans les boissonsfernient,ées, 
p a r  K v l .  hlattiieu et  Billr)n. . 

- ; s a  recherche r?t son dnsagc 
rnpirics dans les vins, p a r  M. 
Mathieu.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A c i d e  s u l f u r i q u e  ; son doca- 
ge  volunièti~ique, pal, M .  Hie- 
gler . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; préparation d e  S R S  solutions 
titrées pa r  Clectrolyw, par  hl. 
1)auvé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; suri docage volurri6ti~ique. 
p a r  M. W Mullcr. . . . . . . .  

- ; son dowge  l ' i ta t  librc et  
corrihirié daris les aluns, p a r  
M .  W h i t e . ,  ................ 

A c i d e  t a r t r i q u e  ; son do-ûgo 
dans Ics lies et  les tartres, 
p a r  M .  Hubert . .  ........... - ; son dosage dans les vins, 
p a r  M .  Magnier de la Source. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- : s o n  dosagedansles  tartres 
et les lies, pa r  M.  Carles..  . 2 8 i  

A c i d e  u r i q u e  ; son dosage h 
l'état d'urate d'ammoniaque, 
p a r  MM.  Otto Folin et  Shaf- 
fer ......................... 75 

- ;%a  recherche,parM Riegler. 195 
-;valeur coniparite de ses prin- 

cipaux dissolvants, par  M .  
Vicario .................... 228 

A c i d e s  gras  ; leur  recherche 
dans les eaux contaminées, 
par  M. Causse ............. 141 

- ; déterrriiriatio~i de leur  
poids moléculaire. parM.Plii- 
lippe ...................... 147 

A c i e r ;  dosage d u  rnarigank?,  
p,tr M. Rtsrricr ............. 7 3  

- ; dosagedu ehrorne,du tiing- 
stérie, d u  carhone e t  d u  phos- 
phore. p a r  M .  Mac Kenna.. . 189 

- ; dosage ?u nianganèsc, par  
M.  R ;mor ino . .  . . . . . . . . . . . . .  96% 

- ; d o s a q  volurnétriqiic d u  
rriolyhd&ne, par  M. Kopp . .  . 351 

- : dosagedu titano,par.\l. Wa- 
terhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391 

A d s o r p t i o n  ; rapports des 
phtnorri0nes d'adsorption 
avec la c:hirriie arialvlique et 
agricole, pa r  II. Schaller. . . .  311 

Air ; dossgc de l'acide rarbo- 
nique e t  de l'oxyde de car- 
hone, pa r  M .  F. J e a n . .  ..... 444 

A l b u m i n e ;  albuininc urinaire 
norrnalc, par  41. Bi:llocq.. . .  12 

- : formule rriodifiée d u  réactif 
d'Eshach pour son dosage. 
par M .  Gavalowski.. . . . . . . .  76  - ; snn dosage en présencc de3 
albiimoses et peptones dans 
IPS liquides végétaux, pa r  N. 
B r e + x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 

- ; rkactif de l'albiiinine uri- 
naire. pa r  M.Pollawi..  . . . . . .  195 

- ; albumines d u  blanc d'teuf, 
pa r  N. Bellocq.. ........... 374 

A l b u m o s e s ;  leur dosage dan. 
les liquides v~ ipd t i~ux ,  pa r  M.  
Hreqler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1J6 

A l c a l i m e t r i e  ; emploi de i'iso- 
py rtilrit;rrate de fer cornnie 

.. iriilii:ateiir, par  W .  Sinion. 423 
A l c a l o ï d e s  ; lcur  re.?lierchc 

1,ar voie rnicrochirnic[ue, pa r  
hl. I'oeai-Eqc«t,. . . . . . .  ,125 et  337 

- ; l ru r  dosage daris l a  kola, 
par  M. W a r i n . .  . . . . . . . . . . . .  266 

- ; lcur rechnrche rnicrochimi- 
. . . . . . .  que, par M .  S u r r e . .  305 - : essais comparatifs des mé- 

thodcsde Stas-Otto et de Kip- 
penberger pour  leur  reclier- 

. . . . . . .  che, par  M .  Weiss . .  315 - ; méthode pour  déterminer 

L 

leur  solubilité, p a r  M. Hat- 
cher.. ...................... 

A l c o o l  ; son dosage par  la nie- 
thodc de M .  Nic!oux, pa r  M. 
Posei-Escot . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; s a  recherche dans l 'éthcr, 
pa r  hl .  Grassini..  . . . . . . . . .  

- ; sa présence dans le lait, 
par  M. Teicliert. .  . . . . . . . . . .  

- ; dosage d u  fusel daris les 
liquides ii.lconliques, pa r  M .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Bechmann.. 
- ;  son dositgc danq le fusel, 

par  \Ihl. Saare et  Hanow. .  . 
- ; rec11eri:lie de  petites qiiari- 

tités d'eau dans l'alcool, par  
M. Crismer. ................ 

- ; son dosage en solutions 
trbs diluées, par  X I .  . kgen-  
s«n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A l d é h y d e  f o r m i q u e  ; son do- 
sage a u  rrioy'en d u  nitrate 
d'argent, p a r  M .  Vanino. .  . .  

- ; s a  rcclierclie ditns lc lait, 
pa r  M. Luebe i t . .  . . . . . . . . . .  

- ;  sa rccherchc clans les di- 
vers aliments, par  M X  h r -  
nold et  hlentzel..  . . . . . . . . . . .  

- ; nniivelle réaction pour s a  
recherche, par  h1M. D r  Man- 

. . . . . . . . . . . . . .  get  et hlarion 
A l l o x a n e  ; son em )loi coriirrie 

r8actif des sels Ecrreiix, 
zinc mi'tallique et  d'autres 
niétaus, pa r  M .  I)eniprJ5. .. 

A l o è s  ; réaclion porrriettarit de 
les ideritifii?r, p u  M. L~igcr .  

A l u n  ; s a  recherche dans le 
vin, p a r  hl. Lopresti. .  . . . . . .  

- ; dosage d e  l'aliirnine, d e  
l'acide sulfurique libre e t  

. . . .  cornhink, p a r  M. W'hite.. 
A m i d o n  ; son dosaxe dans 

les graini?., de cércales, pa r  
. . . . . . . . . . . . . . .  M. L i n d ~ t . .  

- ;  ion  dosage dans les sau- 
cissons et  l a  ch i~rcwter i~ ,  pa r  

. . . . . . . . . . . . .  M .  lfayrliofer. 
- ; rriSrr;e sujet, par  hi. Criqpo. - ; sori dovige.  par M. Kaiser. 
- ; ses difT6rents états da.n? le 

pain teridre c:t le pain rassi.;. 
par M. Lindet..  . . . . . . . . . . . .  

A m m o n i a q u e ;  papier rBactif 
pour Fa recherche. pa r  JI. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cockrof't. 
A n a l y s e  q u a n t i t a t i v e  ; di;- 

tt:rrriination du poids des 
prticipithis sans eéparor ceux 
ci de? liqiiidcs dans Irsiqiirls 
ils se sorit formés, par. M. 
Thatchr:r.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A n t i m o i n e  ; son d o ~ a g c  dans 
les cuivre.; et mattes indiis- 
triels, pa r  M. Truchot . .  .... - ; s a  localisation et sa disse- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mination dans I'organisrric. 
pa r  hl. Pouchet..  . . . . . . . . . .  

- ; sa rxlierclie et  sori dosage 
à I'ijtiit de traces en presence 
de Sortes doses d'arseriic, pa r  
S I .  Deriigés . . . . . . . . . . . . . . .  
- ; son dosa e volumétrique, 

par  M. ~ e i ? . .  . . . . . . . . . . . . .  
- ; son dosage dans un alliago 

contenant d e  l 'étain, du ciii- 
vre, du ploriib et  du fer, par  
3f .  Pontio..  . . . . . . . . . . . . . . . .  - ; son dosage volunlétrique, 
par  MM I1eti'iccioli e t  Reuter. 

- ; sit s e p r a t i o n  d'avecl'étain, 
............. par  M .  Itoi.sirig. 

A n t i s e p t i q u e s  ; conipositiori 
d'un antiieptiqne pour b i h ,  
pa r  JI.  F. Jean .  . . . . . . . . . . .  

A p p a r e i l s  ; appareils pour  
arialvse, par  h l .  A. Dujardiri - ;ap[)ai.eil à filtration chaude. 

- ; appareil pour l'analyse de 
la giitta-pvrclia, par 'II. Pon- 
t h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A r g e n t  ; son dosage d m s  les 
cuivres et. rnattks indust.riels, 
pitï M. Truchot . .  ........... 

- ; s a  skpni,ation d'avec le 
cuivre, le cadrniiiin, le nickel 
et 1ü zinc, a u  rrioyeri di: l 'dec- 
trolyse, pa r  JIM. Pulweiler e t  
Sinith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ; sori dosagt: dans la  dialco- 
pyl.itc, par  Mkl .  Clarerice et  
Grabill. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

- ; cause d'erreur darii son 
dosiiga r~snltirrit  de la pré- 
sence accidentelle do I 'aïgent 
dans le borax eriiployk corurrie 
f'oritiant. par J l .  Coppallc..  . - : son dosage dans les  r is idus 
de 1ü. distillaiion d u  tiric, par 

................ M. Sander..  
- ; son dosage dans les pyri- 

tc!s de fer, par  M.  Biiddens. 
A r r h é n a l  ( v y e ;  Metllylarsi- 

nate de sou e )  
A r s e n i c  ; son dosage dans les 

cuivrcs e t  niattks industriels, 
.......... par  M .  Truchot..  

- : recherche et dosage d e  
traces d'antimoine en pré- 
sence de  Sortes doses d'arse- 
nic, pa r  M.  Deriigh.. . . . . . .  

- : s a  p résenw accidentelle 
dans certains vins, par  MM. 
1rnt)ert et Gé ly . .  ........... 

- : s a  recherche dans les ma- 
tieres alirnentaires, pa r  M. 
Berntropp.. ................ - ; s a  recherche a u  moyen des 
moisissures, par  M .  Gosio.. 

- ; s a  recherche toxicologique, 
........... par  51. Meillr?re.. - sansdosage  dans le, vert de 

Pages 

Paris, par  MM. Avery et  
Beans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149 

-; sari:c:lierche par la riietliode 
de Gnteeit, pitr hl. Hird.. . . .  213; 

- ; son origine dans certaines 
biéres, par M .  116tcrniann.. 481 

- ; sa prtiwrice dans I'orga- 
nisrrie, par  hl. Bertrand.. ... 300 

- : ?a rp.i:lierc.he dans la  gly- 
cerine, par M. Bougault.. ... 382 

- : iiidnio siijat, par M. Bar- 
the ......................... 383 

- ; préparation de zinc non ar- 
senical, par  M .  Heliner . . . . .  391 

- ; recherche de trks [~et i tes  
quantités d'arsenic, par M .  
Bertrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  401 

A r s y n a l  (voyez iliethylarsi- 
nale de soude). 

A s p h a l t e  ; recherche d u  guu- 
dron de péti>ole, p a r  M M .  
Kovaes et Sotet . .  .......... 53% 

A z o t a t e  d e  c o b a l t  ; son erri- 
ploi comme réactif pour  dif- 
férencier les acides, par  M .  
Carter White..  . . . . . . . . . . . . .  392 

A z o t e :  suri dusage, pa r  M. Du- 
rand . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

- ; nori dosage dans l 'urine, 
pa r  JI .  Jol les . .  . . . . . . . . . . . .  iS 

- ; sori dosage, pa rh l .  Hede- 
brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 

- ; di~terniiriation analytique 
d e  la valriiir ferti1is;into d e  
l'azote dans le fuiniei.. pa r  
3111. Riecke, Bloc, PfeiiTar et  
I.eriirrii!rniiinn . . . . . . . . . . . . . .  232 

- ; son  dosage dans les eaux, 
par  hl. Causse. .  ........... 385 

B a c i l l e  d e  l a  t u b e r c u l o s e  ; 
s a  présence dans le lait,  p a r  
M. Rabii~wilzch.. ........... 76 

B a c i l l e  t y p h i q u e  ; sii recher- 
che, p a r  hl .  Cambier. ...... 100 

B a r y t e  ; sa présence dans les 
eaux minérales sulfatt.es, p a r  
11. Carles.. ................. 91 

B e n z o a t e  d e  s o u d e  ; son es-  
sai, p a r  hl. 8 lcock . .  . . . . . . . .  317 

B e u r r e  ; sa teneur en acides 
gras  volatils, pa r  31. \Vieth. 196 

- ; son dosage dans le lait, 
pa r  M M .  Manget et  Marion . BJ: 

B e u r r e  de c a c a o  ; s a  compo- 
sition, par hl. Klimont..  . . .  311 

B e u r r e  d e  f e m m e  : ses carac- 
tbres physico-chiniiques, p a r  
M .  Sauvaitre.,  . . . . . . . . . . . . .  143 

B i b l i o g r a p h i e  ; .kriaIgse des 
riiatibrcs agricoles, p a r  Hu- 
bert  ........................ 39 
- ; Le vin, pa r  Astruc.. ...... 39 
-; Rapport  sur  les emplois iri- 

dustriels de l'alcool, p a r  Si- 
dersky ..................... 40 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- : Annuaire d u  bureau des 
longitudes.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; Uie Cntersuchung Land- 
wirthschaf'tlichrr und gewer- 
blich wic:htiger Stoife, par  le 
Dr Ktenig.. ................ 

- ; O liniitc dns methodos d e  
pesquiza d o  acirlo salicylico 
e i~ ficlicia salicylagem dos 
vinhos portuguezes, par  Fer- 
reira d a  Silva. .............. - ; A pretendida salicylagerri 
dos vinhos portuguezes, pa r  

......... Ferreira d a  Si lva. .  
- ; Helance de vista sobre a 

quest.ao dos vinhos port,ugue. 
zes no Brazil, pa rFermi ra  d a  
Silva.. ..................... 

- ; Estudo e unificacao dos 
metliodos de andlyso dos 
vinhos azeites e t  vinagres..  - ; Analyse é16rnentaire des 
substarices végdtales, p a r  
Alquier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; Analyse irnmédiate des ali- 
ments végdtaux d u  bétail, 
pa r  Alquier..  .............. 

-; Oiydation dc? alcools par  
l'iiction de contact, par Tril- 

........................ lat 
- ; La viande et ses differents 

rocéilés de conservation,par k Hamard. .............. - : Analyse quantitative. pa r  
Blas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; Recherche d e  l'acide sali- 
cylique dans les aliments, 
pa r  'ratfi:.. ................. 

- : La composition du beurre 
de Hollande, p a r  Van Ryn. .  

-; 1.a qiicstion d e  l'eau cita 
ble devant les rriunicipafités, 

. . . . . . . . . . . .  par Guichard.. 
- ; Méthodes d'analyse des 

laboratoires d'aciéries Tho- 
iiias, par Wencelius ...... 

- ; Les coriihustibles solides, 
liquides et gazeux, par Phi- 
lipps ...................... 

- ; Les vins d'AlgCrie, par  
Eresque . .  ................. 

- ; Tableaux synoptiques pour 
I'exarrien bacteriologique d e  
l'eau. par  Goupil. .  . . . . . . . . .  

- ; Tableaux synoptiquespour 
l'examen des tissus et  l'ana- 
lyse drs  fitires textiles, par  
Manget ..................... 

-;Essai de sérriiologieurinaire, 
par  Vieillard. ............. 

-;L'industrie des acides miné- 
raux ,  par  Guillct.. ......... 

- ; Bulletin scientifique e t  in- 
dustriel de  Roure-Bertrand. 

237 e t  

ages 

4 O 

79 

7 9 

80 

80 

80 

i l t i  

116 

117 

117 

118 

120 

120 

160 

197 

197 

198 

198 

198 

235 

236 

43 8 

Pages 
- ; Les nouveautés chimiques, 

. . . . . . . . . .  p a r  C l'oulcnt:.. 
- Le niixte et  la combinaison 

ctiirniqiie, pa r  Uuheni. . . . .  
- ; L'eau daris l'alirrieritation, 

pa r  jklalmCjac. . . . . . . . . . . . . .  
-; L ' o r i p e  des phosphatescie 

chaux d e  la  Somme, p a r  
Lasne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; Tableaux synoptiques pour 
l'analyse des  conserves ali- 
,mentaires, par hlanget..  . . . .  
- ; Os vinhos portuguezes ne- 

niiinos conderrinuios corrio 
fal.ilicados, pa r  Ferreira d a  
Silva. ...................... 

- ; L'industrie de? résines, pa r  
Hat,at,é.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- : Travaux du laborctoire Jac- 
.................... quemin 

- ;  Sur quelques derivés azotés 
d u  bronial, p a r  Vincent..  . .  

- ; Précis d e  manipulation de 
pharmacie, par  Gerard.. ... 

- . Analyse des absinthes, p a r  
Sangle-Ferriére et  Cuniasse. 

- ; La cidrerie moderne, par  
Jacquernin et  Alliot.. . . . . . .  

-; Bctnalités scientifiques, p a r  
Max de Nansouty . . . . . . . . . . .  
- ; Notions fondamentales d e  

chimie organique, par Mou- 
reu .  ....................... 

-- ; Les eaux  souterraines, p a r  
Miron.. .................... 

B i è r e  (arialyse d 'un  antisepti- 
que pour ) ,  a r  M .  F. Jean . .  - ; origine t?e i ' a r~en ic  dans 
certaines bihres, p a r  hl. I'e- 
tcrrnann.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bile; ? a  recherche dansl'urine. 
B i o x y d e  d e  sodium ; son 

ernploi pour  la caracteriqa- 
tiori des  mélaux dc la  mine 
d u  platine, par  MM. Leidié et 

............... Qucnnessen. 
B i s m u t h  ; son essai. p a r  MN. 

Warwick et  Kvle. .  ......... - ; analyses de-bismuth b ru t  
~t rafiinii, pnr M .  Liinge. .. 

B16 ; rapport  existant entre 
son humidité et  son poids na- 

. . . . . . .  turel, p a r  M. M u i o n  
B o r a x  ; son titrage, pa r  M .  

Barrie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B r o m e  ; s a  recherche dans 

l 'urine, par  M. Col.. . . . . . .  .: 
- ; son extraction des eaux sa- 

lées, par  M. Ancon G. Betts..  
- ; sa caractérisation en pré- 

sence des hypo~ulf i les ,  pa r  
M .  Leuba . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B r o m u r e  de p o t a s s i u m :  pre-  
serice d e  sulfate de potasse 
comme impureté, par M. De- 
mandre. .  ............... ., . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pnges 

C a c a o  ( b e u r r e  d e )  (voyez 
Beurre de cacao). 

C a c o d y l a t e  d e  s o u d e  ; s a  dif- 
férenciation d'avec l e  méthy- 
larainate dc soudo. .  . . . . . . . .  i 8 4  

C a f é i n e  ; son dosago dans  le 
thé,  par  M. Andre.. . . . . . . .  437 

C a n t h a r i d e s  ; leur analyse, 
par  M. Dieterich.. . . . . . . . . . .  38 

C a o u t c h o u c s  m a n u f a c t u  - 
r é s  ; leur analyse coinplèle, 
par  11. Chdneau.. .......... 342 

C a r b o n e ;  son dosage dan? les 
ariers, par  RI. Mac Kenria. . 189 

C e n d r e s  ; leur valeur fertili- 
...... sante, par M. Konig.. 235 

C é r a m i q u e s  (arialyse des gla- 
cyres d e  produith), pa r  hl  de 
Luynes .................... 139 

C h a u x ;  son essai rapide, pa r  
31. SLiepel.. . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
: rlosagc de la chaux assi- 

iiiilable dans les terres, pa r  
M. Mayer..  ................ 107 

- ; son dosage dans les ci- 
rnent.~, par XM. Young et 
h k e r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  457 

C h a l c o p y r i t e  : dosage de I'ar- 
gent ,  par  MM. Clarence ct  
tirabill. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187 

C h a r c u t e r i e  iproduits de la) ;  
rechercti~? e t  dosage d e  l a  
f'icule, par  41. hl;t,vrhoScr, . . 152 

- : iiiërrie sujr.1. par  M. Crispo. 4 4 1  
C h l o r e  ; proc&ie de prépara- 

ticin facile, par Il. Grar?he.. 353 
C h r o m e  ; suri dci~age dimr; les 

aciei,s, par M .  Mac Kuiin;~. . 189 
- ; son dosage dans Irs  cuirs, 

p i t r l l .  Sr:hiof~Ier . . . . . . . . . .  192 
C i m e n t s :  dosage de la  chaux, 

p a r  W .  Yoiirig et Baker . .  . 457 
C o b a l t  ; son ilos,zga ililris l e ï  

cuivres et  nialtes industriels, 
pa r  &T. 'Tr1ir:hnt . . . . . . . . . . . . .  4 

- ; recherche de ~iot i tes  qiian. 
tit,és de nickel en sapr~icence,  
p a r h l .  Uitr . . . . . . . . . . . . . . . .  10!1 

- ; sa sepaiï~ticin du rnanga- 
rii:s~:, [fit' hl. I'ozzi-12cc:ot ... 376 

C o c a ï n e  ; s a  di1Erenci;ttir)n 
cic l'ruc:iiïiie, par 11. I'ear~ori 278 

- ; rbactions pcrnietlant de l i t  
differcriciei rl'avw l'yoliirri- 
bine, par  MM. Arnold et 
I~elii~oris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316 

C o l c h i c i n e  ; sa proportion 
dans  les scrnmces e t  bulbes 
de ccilchiqiie par$$. Sctiulke. 78 

C o l o s t r u m  ; corriposition du 
m l o ~ t r i i r n  de ferrirric, par  
M. Lajoux.. ................ 65 

C o m b u s t i b l e s  ; leur  cssai, 
pa r  M. I l randon. .  . . . . . . . . . .  4% 

C o n f i t u r e s  ; recherche d e  la  

Pages 

gélatine e t  de la gélose, pa r  
h l .  Desinouliéro.. .......... 201 

C o n s e r v a t i o n d e s  s o l i i t i o n s  
a u  rrioyen du sulfure d e  car- 
hone, par  M .  Alcock.. . . . . . .  272 

C r 6 m e  d e  t a r t r e  ; sa faluifi- 
cation, par  1.1. White . .  . . . . .  434 

C r é s o l s ;  dosage du rnétacré- 
sol, par  M .  Haschig..  . . . . . . .  33 

C u i r s  ; dowge d u  ctiriirrie, pa r  
M .  Sctirocder..  . . . . .  ... ... 192 

C u i v r e  ; analyse des cuivres 
industriels, par  M. Truchot. 

1, 58 et. 180 
; sori d o ~ a g e  volurnétriquc. 

. . . . . . . . . . . . . .  p a r  M .  W e i l . .  53 
- ; ?a séparation elrctrolyti- 

que1111 mercure, par-MM.Kos- 
. . . . . . .  coe Spahe et Smith.  109 

- ; son doîagc dans un alliage 
contenant de l'antimoine. dc 
l'étain. d u  plomb et d u  fer, 

. . . . . . . . . . . . .  par  M. Pontio 163  
- ; son dosage volurriétrique. 

pa r  M. Ilepiton.. . . . . . . . . . .  181 - ; dosage de l'oxygfna, pa r  
. . . . . . . . . . . . . .  M .  Archbult . .  187 

- ; sa s ~ p a r a t i o n  du ~lorrih, 
do l'aritiriioino et de \'&in, 
par  M .  Roisirig..  . . . . . . . . . .  390 

D i a s t a s e s  ; cause d'erreur 
d m s  leur recherche, pa r  

. . . . . . . . . .  M .  Pozzi-Escot.. 185 - ; leur dos;tgc coloriniCti.ique, 
p a r  M!d.Alliot e t  l'uzzi-Escot. 410 

- ; diaqtaces des urines, pa r  
M .  POZÏ ;~-F :~CO~, .  . . . . . . . . . . .  eir 
; réactions qualitatives des 

diastases oxytlarites et  riiduc- 
trices, par  JIl. l'o~~i-l.;sc:rit . . 260 

D i g e s t e u r  pour  1'1-sai de la 
gu t ta~percha ,  par  M. Pontio. 4.X 

D i g i t a l e  ; son essai, p a r  hl.  
. . . . . . . . . . . .  Gordon Sharp.. 397 

E a u  o x y g é n é e ;  sa  rcclic~rirlie 
an riioyen des SPIS  d2ura-  
niurn, par M .  Aloy . . . . . . . . .  311 

E a u x :  irifliicnce d'un long par- 
coiira sur  leur ~ : ~ ~ n i p o ~ ~ t i o n .  
pa r  1.1. Xl,~.;thaurri. . . . . . . . . .  74 

- ; pollution t4 épuration des  
roiirs d't~aiia. pa r  M.Sliittc~r. 114 

- ; rechcrelie iles acides gr,ac 
dans le$ <:aux corltarriinG~:~, 
pa r  M .  Causse. . . . . . . . . . . . . .  i 41 

- ; teneur en oxygPne de î  
eaux p n l l ~ i ~ r s .  par  M.M. K o -  
nig et Hunnerrieier.. . . . . . . .  193 

- ; dosage de l 'acide dzot.ique, 
par  M .  Nol1 . . . . . . . . . . . . . . .  194  

- ; appareil pour  l a  déternii- 
nation des gerrries anaéro- 
hies, p a r  M .  le D r  Bordas..  . . .  249 - ; Appareil pour  recueillir 
les échantillons d'eaux, par 
M. Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pages Pages 

E a u x  ; calcul des résultats 
d'analyse et  dosage indirect 
des alcalis, par  hl. Fisher. . 

- ; cause d'erreur dans le do- 
sage dcs rnatibres organi- 
ques, d i i ~  a la  prhsence du 
fer, par M. Lainbotte ....... 

-- ; iiioyen d'erilcver le fer aux 
eaiix, par  M .  Otto Ilelrn..  .. - ; dosage de l'azotk organi- 

....... que,  pa r  $1. C~tusse. .  
E a u x  d ' é g o u t ;  leur épuration 

l a  riiétliorle cliiriiico- 
!%ogiq.e, p a ~ h l .  ?u?k,. . .  

E a u  d e  a u r i e r  c e r i s e  : son 
titrage, par M. Durieu. .  . . .  

E a u x  m i n é r a l e s  ; prksence 
de la  baryte tians les eaux 
niinérales sulf'dtCes. pa r  h l .  
Carles ..................... 

S m a u x  ; ernpoisonnernent par 
le zinc provenant, d e  l'érriail 
d'un ustensili: de cuisine 
Cniaillé. p a r  h1.M. Lcscwur et 
Ver ine~h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; exairieri d e i  dmaux silica- 
téq, par MM. Koch et Seyfort. 

E r g o t  d e  s e i g l e  ; d o ~ a g e  de 
l'ergotine, par  M .  Keller- 
Fronlrrie.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

E r g o t i n e  ; son dosage dans 
l'ergot de stigle, par  JI. Kel. 
Ier-Frnmme. . . . . . . . . . . . . . . .  

E s s e n c e  d e  b e r g a m o t t e ;  ses 
carai.tères, pa r  MM. Ogston 
et Mooiw. .................. 

- ; s a  f'itlqificaticin, pa r  M. Sal- 
vator Gulli.. . . . . . . . . . . . . . . .  

E s s e n c e  d e  c i t r o n  ; ses ca- 
ract.(.res, pa r  MM.  Ogston et 
Jloore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E s s e n c e  de m o u t a r d e  ; son 
dosage, par  M. Roeser . .  ... 

E s s e n c e  d ' o r a n g e  ; ses carac- 
tiwq, p a r  M .  Ogïton et 
Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E s s e n c e  d e  t é r é b e n t h i n e  ; 
sa falsification par  le white 
spirit. par  MX. A .  e t  1'. An- 
douard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E t a i n ;  son docage dans u n  
a1li;ige contenant tir I'iinti- 
moirie. d u  cuivre, d u  plonib 

. .  et du fer, p a r  M.  I'onlio.. 
- ; a n a l w e  de Sei rriinerais, 

. . . . . . . . . . . .  par h l .  Muller..  
- ; son dosage par  le procédb 

de L e i i ~ w n ,  par  11. Muller . 
- : sa srp;tration d'avec le 

cuivro e t  l'antimoine, pa r  M .  
Kossing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; s a  rcclierche, par  M. Wir-  
tlile. ....................... - ; sa recherche a u  nioyen 
du nitro-prussiate sodique, 

............ par M .  Fages. .  

E t h e r  (recherche de l'alcool 
dans l'), par  M .  Grassini.. . .  

E u c a ï n e  A et B ; leur difré- 
ronciation de la cocairie, par 

. . . . . . . . . . . . . . .  M. Pearson. .  
E x t r a i t  de c h a t a i  n i e r  

tiilïerenciation de b eatrait , ; s a  de 
chêne et son  docage cn pi%- 
sence de ce dernies, par  J I .  
F. Jean . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E x t r a i t  d e  c h b n e  (dosage d e  
l'extrait de clitititignisr, eri 
meluge avec I'), par M.  F .  
J t m .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

F a r i n e s  ; leur falsification, par 
M .  Hinibi . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; recherche d u  ïeigle ergot&, 
. . . . . . . . .  p a r  M .  Lagerheirii 

. - ; leur essiti. pa r  M. Zdga.. 
- ; dosage du gluten, pùr hl. 

Arpin. 325, 376 et 
- ; dkterinination de  Ienr va- 

leur boulangère, par M. Ha- 
mann .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

F a r i n e  d ' o s  d b g é l a t i n é e  ; 
soiiempioi coiiiiiie succ&ddiitl 
d u  phosphste  Thoriiss. par 
MM Dafert e t  Pilz.. . . . . . . . .  

F e c u l e  (voyez Amzdon).  
F e r  ; son diisage ddns les cui- 

vres e t  mattes industriels, par  
M. Trui:liot.. . . . . . . . . . . . . . . .  
- ; son dosage volumdtrique, 

p a r  hl. Weil . .  . . . . . . . . . . . . .  
-; caractrrication des sels fer- 

reux par  l'alloxane. par  M.  
Llenigks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; con dosage, par  M. Nico- 
lardot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-(dosage d u  niariganésa dans 
le), par  M .  Rmrner.. . . . . . . .  

-; snn dosage dans un II 
contenant iie i.antinio:c!a9L 
l'étain,dii cuivre et  du plonib, 

. . . . . . . . . . . . . .  p a r  M .  I'rintio 
- ; irioyeri d ' e n l ~ v e r  le fer aux 

eaux. par  h l .  Otto Helrn. . .  
- ; dosage du titane dans les 

ferset aciers, par M .  \Vater. 
h o u w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-; c h p a r a t i ~ n  de grandesquan- 
t i t i s  d e  fer d'autres riiétaiix, 
a u  moyen de  l'i:xtr,acliciri par 
l'kther, pa r  hl. Haçsreidter. 

- : dn~a_ne du inanmni.se en 
si ir&nce. par  .MY. iVoyec 6 '  e t  lav.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~ e r r o - s i l i c i u m  : d o ~ i i g e  du si. , <, . licium, par  h l .  lioiriorinn.. 
F o u r r a g e s  ; dusage dcs iiiatié- 

res grasses. par  hl. Rcgcr.. . .  
F u m i e r  (dtltcriiiinatiori ana- 

lytique de la valeur Eertili- 
sante de I'azute dan i  le ) ,  par 
MM.  Riecke, Bloc, Pfeiffer et 
Lernmermann .............. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F u s e l  ; son dosage dans les li- 
quides alcooliques, par  M. 
Berhrnann . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- : dosage de l'alcool qu'il ren- 
ferriie, par MM.  Saare ei Ha- 
nom. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

G a l a c t o s e  ; sa prPparation par  
sdparation d u  glucose itu 
moyen du saccharomyces 
Ludwigii, par  M. 1'. ~ h o r i i a s .  

G a l è n e s  a r g e n t i f è r e s  ; cau- 
se d'erreur daris le dosage d e  
l'argent, pa r  M. Coppalle..  . 

Gaz  d e s  f o s s e s  d ' a i s a n c e  
(aqph,vxie par  le), par  hl. 
Hanriot .............. .. ... 

G e l a t i n e  ; sa rrrherche dans 
les confitures,par M.Desniou- 
libre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

G é l o s e  ; s a  recherche dans les 
corifitures, par  M .  Desrriou- 
1ikt-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

G l a ç u r e s  ; analyse des gla- 
çures de pro du il.^ ckrarrii- 
ques, p a r  M.  d e  Luynca.. ... 

G l y c e r i n e  ; recherche d e  l 'ar- 
senic, pa r  Y .  Bou,oaiit.. ..... 

- ; m ê m e  sujet, p i ~ r  M. Rarthc. 
-:son dosage volumétrique au 

rnoyen de l'acide iodique, pa r  
hl. C h a u m e i l . .  . . . . . . . . . . . .  

G l y c é r o p h o s p h a t e s ;  essai d u  
glycérophosphate d e  chaux 
granule, pa r  M .  Mathieu. . .  

G l y c o g è n e  ; son dosage rian5 
Ir, ;aiici;son et lacharcuterie, 
11ar M. Mayrhofer..  . . . . . . . . .  

G o m m e  l a q u e  ; son iinalyse, 
. . . . . . . . . . . . . .  par  M. Parry.. 

G o u d r o n  d e b  p é t r o l e  : s a  rtx- 
chrrche dxns l'asphalte, pa r  
M M .  Kovaes et S o t ~ t . .  . . . . .  

G u t t a - p e r c h a  ; suri esïai,  par  
. . . . . . . . . . . . . . . .  M. I'oritio.. 

H o u i l l e  ; coiiiposition tic scis 
cendres, par  M. Fleui,y. .... 

- ; son essai, par M. Hran- 
don.. . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

H u i l e  c a m p h r é e  ; indice de 
r6fraction rli~s huiles cairi- 
phrCi:s p r é p u é e s  avec d i r e r -  
ses sortes d'huiles, par  Y. Li- 
verseegc.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

H u i l e  d e  c o t o n  ; Ca recherche 
ail moyen de la réaction 
d'ITdlphen,par M Steiririiann. 

H u i l e  d e  n o y a u x  d ' abr i -  
c o t s  ; ses caractkres, par  M.  
Ilieterich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

H u i l e  d ' o l i v e  ; son acidité vo- 
. . . .  latile, pa r  M .  di Palnia 

H u i l e  de s c h i s t e  ; conipnii- 
tion des huile< de schiste 
d'Ecocse, p r  MM. G;irrrt c t  
Srnythe.. ................... 

H u i l e s  d ' a n i m a u x  m a r i n s  ; 

Pages 

leur  recherche c t  leur carac- 
térisation. par  M .  Halphen, 

5 et 54 
H u i l e s  l u b r i f i a n t e s  m i n é r a -  

l e s  ; leur  examen . .  . . . . . . .  110 
H u i l e s  s i c c a t i v e s  ; leur  re- 

cherche e t  leur csracttirisa- 
tion. p u  M. H~tlphen, 5 et 54 

H y d r o x y l a m i n e  ; rkiiction 
colurée, pa r  11. Bal],. ,  ..... 1 5 9  

H y p o p h o s p h i t e s  ; leur in- 
i luc r ic~  s u r  la  recherche tuxi- 
cologiquc du phosphore, pa r  

. . . . . . . . . . . . . . .  M .  Panzer . .  
H y p o s u l f i t e s  (caritc~tériwtion 
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I r i d i u m  ; son dosage dans la 
rriine di? platine, pa r  HM. Lei- 

. . . . . . . .  di6 ~t Qiienncssrn. 
Kaki S i b u  ; analyse de r o  

produit d'Extri:nit!-Orient,l>ar 
M. I'ozzi-Escot.. . . . . . . . . . . . .  

K o l a  ; dosage des al~.alr,ïdec 
dans la noix de kola et  dans 
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- ; iribinc sujet, pa r  M. Deni- 
ges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ; recherche d u  forrriol, par  
H. Luebert . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- : préqcnce dc l'alcool, par  
dl. l 'eichert. .  . . . . . . . . . . . . . .  

- ; docage du beurre a u  moyen 
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M a g n é s i u m  ; sa rwtierrhe 
iiiii,ro-chiriiique, par M. l'riz- 
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rnineraii, pa r  M. Guerreau. .  

- ; son dosage dans II!.; pyri- 
tes  de fer. par M .  Uudtirris.. 

O x y d a s e s  ; leur dosage colori- 
rnètrique. par MM. Alliot e t  
P o u - l h c o l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

O x y d e  de c a r b o n e  ; sa re- 
i:herche d i ~ n s  l ' a ~ r  vicié, pa r  

. . . . . . . . . . . . . . .  J I .  P. J ~ a r i . .  
O x y g é n e  ; s a  préparation a u  

rnoy4:u de I'oxylithe, pa r  AI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jiiubert.. - ; son dosdge dans le cuivre, 

pa r  M. hrchbutt . . ,  . . . . . . . . .  
- ; teneur cn oxygint: des eanx 

polluées, par  M h l .  liunig et  
Hiinnemeicr.. ............... 

O x y l i t h e  ; nouveau prodiiit 
pour la prèpariition de 
l'oxyghne, par  M. Jaubert .  

O z o n e  ; qa icaracterisation a u  
niuyeri de la bcrizitlirie, p a r  
MX. Arnold et  Jlentzcl.,  . . .  

P a i n  ; Ctat,s que prcwntc I'anii- 
dori dans 11. pain tendre e t  
dans Ir: pain rassis, p a r  M. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liritlet. 
P a p i e r  à f i l t r e r  ; erreurs qu'il 

cause cri chimie analytique, 
pa r  M .  Hansier . .  ........... 

P a r a f f i n e  ; s a  d8terminitt.ion 
d m s  i r s  rksidus d e  pl t r .de.  
pa r  kl. Richardson ......... 

P â t e s  a l i m e n t a i r e s  ; leurs 
falcilicatioris,par M.Griiiialili. 

- ; ni61ne s ~ i j e t ,  parhf .  I~iiiihi, 
P e n i c i l l i u m  ; son utilisation 

pour rt:chercher l'arsenic, 
p a r  M. Gonio.. . . . . . . . . . . . . .  

P e p s i n e  ; son action qiiiiritita- 
. . . . . .  t.ive, pa r  M. Kruger . .  

P e p t o n e s  ; leur dosage dans 
les liquides végi tai i r ,  p a r  31. 
Uïesler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

P e r m a n g a n a t e  d e  p o t a s s e  ; 
son dosage a l'aide d e  l'hy- 
posulfite d e  soude, p a r  M .  

................... A l a n d e ~ .  
P e r o x y d e  de b i s m u t h  ; sa 

préparation et  son applica- 
tion en analyse, pa r  M. Cas- 
t e k . .  ....................... 

P e r s u l f a t e s  ; dosage des per- 
sulfates alcalins a u  moyen 
de l'iodure de potassium, p a r  
M. Allrtrd.. ................. 

P h é n a c é t i n e  ; nouvelle réac- 
tion, par MM. Alcock e t  Wil- 
kens ....................... 

P h é n o l s  ; leur  caractérisation 
a u  moyen des sels d'urane, 
pa r  M .  Orlow.. ............ 

P h o s p h a t e s  ; dosage de l'aci- 
de phosphorique,par M .  Mul- 
ler .  ........................ 

'agea 

382 

429 

210 

4 1 1  

161 

187 

193 

161 

430 

es2 

341 

458 

36 
$78 

109 

315 

156 

72 

24 

62 

434 

436 

d 23 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pages 

- ; dosage voluinétrique de l'a- 
cide pliosphorique. par MM. 
Schoorl e t  Knipars . .  ........ 

Phosphates Thomas ; ern- 
loi des scories Martin et d e  ? a farine d'os d e g e l a t i n ~ e  

comme succedane, pa r  MY. 
. . . . . . . . . . . . .  Dafrit e t  I'ilz.. 

Phosphate sesquisodique ; 
son existence, s a  priiparation 
et Ces propriétés, pa r  hl.  Jou-  
lie. ........................ 

Phosphore; son dosage dans 
les cuivres et  riiattes indus- 
triels, par  M. Truchot . .  ..... 

- ; iritluence des Iiypophos- 
phites su r  sa recherche toxi- 
çologique, par  M. Panzer . .  . 

- ; s a  recherche en toxicolo- 
gie, par  Y. Meillere.. . . . . . . .  

- ; son dosagedans  les acirrs ,  
p u  hl. Mac I iennd. .  . . . . . . . .  

Pilocarpine; reaction coloroe 
Points de fusion ; appareil 

pour leur dkteriiiination,par 
............... M. Gascard.. 

Poivre ; son analyse, pa r  M. 
Lt: Rov . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- ; saf'a1~ificittion par  leqfruits 
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de la  niine du platine a u  
nioyen du bioxyde de so- 
diuiri, pu- MM. Leidie et  
Qiienrirîsen . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Santonine ; r&at:tiori sensible, 
..... par  M. I'erc Pain..  - ; sa recherc%e dans les UA: 

. . . . .  nes, par  M .  Crouzel..  
Saucisson ; dosage de l'arni- 
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